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I A BETTERAVE A SUCRE 

C O N S I D É R A T I O N S G É N É R A L E S 

P e u de p lan tes on t u n e impor t ance cu l tu ra le 

aussi considérable que celle de la be t terave , non 

pas qu 'el le occupe dans le domaine agricole u n e 

é t e n d u e supér ieure à celle des au t re s cu l tu res , 

mais b ien en raison de la des t inat ion mul t ip le 

de ses p rodu i t s et des cap i taux qu 'e l le engage . 

En effet, elle est cul t ivée en vue de la pro

duct ion fourragère et des besoins de l ' industr ie 

suer ière et de la dist i l lerie. Mon seu lement la 

cu l tu re doit a l imen te r de racines les fabriques 

de sucre et d'alcool, mais ces usines lui l ivrent 

en r e t o u r des résidus épuisés, pu lpe ou drèche, 

qu i fournissent au bétai l une précieuse ressource 

a l imenta i re pour ^affouragement h ive rna l . 

La cu l tu re de la bet terave p e r m e t donc l 'en

tret ien d 'un n o m b r e u x bétai l qui fourni t des 

produi t s variés et, pa r son fumier , res t i tue à la 

terre u n e par t ie de ce que la récolte lui a en 

levé. Peu de cu l tures indus t r ie l les , il faut le 

reconna î t re , possèdent un avan tage aussi m a r -
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6 LA BETTERAVE A SUCRE 

que au point de vue de l ' amél iora t ion du sol, 

ou fout au moins du rnainl ien de sa fert i l i té. 

C'est cette impor t ance énorme de la cu l tu re bet-

teravière dans la vie économique de la F r a n c e q u e 

M.Méline es t imai t a ins i , en 1884, devant le P a r 

l ement : « Qu'est-ce que la bet terave représente 

dans la r ichesse de la F r a n c e ? 245 mil l ions 

de francs. La g r a n d e indus t r i e de la bouil le n 'en 

représente q u e 2/{i ; le fer et la tôle, a">a. L ' in 

dust r ie sucr ière occupe soixante-cinq mil le o u 

vriers d 'usine, cent dix mil le ouvr iers de cu l 

t u r e , en tou t cent soixante-quinze mi l l eouv r i e r s . 

Les cent mil le bœufs qu 'e l le uti l ise p rodu i sen t 

3o mill ions de k i l o g r a m m e s de v iande et la 

fumure p o u r m u uoo hectares de t e r re ». 

Ces chiffres ont leur é loquence , et jus t i f ien t , 

pensons -nous , l ' é tendue de l ' ouvrage que n o u s 

en t r ep renons ici. 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

LA BETTERAVE A SUCRE 

H i s t o r i q u e . — L a découver te du sucre de bet

te rave r emo i i l e à 1747. c'est à MargralT, chimis te 

a l l emand , qu'en revient l ' honneur . C inquan te ans 

p lus tard , Achard , lils d 'un français réfugié en 

A l l emagne après la révocation de l 'Edit de Nan

tes , aidé par le roi de P russe , mon ta à K inem, su r 

l 'Oder, la p remière sucrer ie . A son imi t a t ion , 

trois au t r e s titanes s ' ins ta l lèrent , deux en Alle

m a g n e , la t ro is ième en Bohême. 

La ques t ion de la fabrication indust r ie l le du 

sucre de bet terave n 'é ta i t cependant pas encore 

résolue à cette époque et peut-ê t re sa solut ion se 

serait-elle fait l o n g t e m p s a t t endre si les c i rcons

tances n 'é ta ient venues la presser . On se rap

pelle q u e , pour réduire l 'Angle ter re , Napoléon 

essaya de ru ine r sou commerce par ré tabl isse

m e n t du blocus con t inen ta l ; le sucre exclusi

v e m e n t produi t j u sque là dans les régions t r o 

picales au moyen de la canne à sucre , a t te igni t 

par sui te des prix excessifs. 
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P o u r remédier à cette s i tua t ion on chercha à 

l ' ex t ra i re des végétaux indigènes et après p lu 

sieurs ten ta t ives infructueuses , on remit en 

l u m i è r e les recherches faites en A l l e m a g n e par 

Margral ï et Achard . Benjamin Delessert réuss i t 

à m o n t e r à Passy , en 1801, u n e usine où fut 

p r a t i quée , p o u r la p remiè re fois, la fabrication 

d u sucre de bet terave dans des condit ions excep

t ionne l l es de r endemen t et de p r i x . Conseillé 

par Chap ta l , Napoléon seconda les efforts des 

pa r t i cu l i e r s en établ issant une sucrer ie i m p é 

riale à Ramboui l l e t , en a t t achan t de n o m b r e u x 

élèves a u x cinq g r a n d e s fabr iquer alors en acti

v i té et en p rovoquan t , dans tou te la F r a n c e , la 

création de sucreries indigènes . 

L ' indus t r i e naissante pr i t b ien tô t un essor 

r e m a r q u a b l e ; en 1824« on comptai t déjà en 

F r a n c e plus de deux cents fabriques p rodu isan t 

a n n u e l l e m e n t p lus de 3 mi l l ions de k i l o g r a m m e s 

de sucre . Un m o m e n t compromise à la su i t e de 

la levée du blocus en i 8 i 5 , la sucrer ie ind igène 

ne ta rda pas à reprendre sa m a r c h e en avan t 

et, en i 8 3 5 , la product ion annue l l e dépassai t 

3o mi l l ions de k i l o g r a m m e s de sucre . 

Mais les p l an t eu r s des colonies n ' ava ien t pas 

vu sans inqu ié tude la prospéri té de l ' indus t r i e 

d u sucre de bet terave et, en i 8 4 3 , le gouverne

m e n t cédan t a u x p la in tes réi térées de nos p ro 

duc teurs coloniaux eu t l 'idée de vouloir en t raver 
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la cu l ture de la be t te rave en la con t ra r i an t par 

des taxes g raduées , sorte d 'éehel le mobile , don t 

le résul ta t fut de faire rechercher de g randes 

économies dans la fabrication, de les réaliser en 

suite et d 'assurer ainsi le t r i o m p h e définitif de 

la be t te rave . La product ion qu i , j u s q u ' e n 1846, 

était restée inférieure à 35 ooo tonnes de sucre 

raffiné, m o n t a celte année-là à 46 ooo t onnes ; 

dix ans p lus tard , elle a t te igni t 100 ooo 

t o n n e s ; en i 865 , elle fourni t 200000 t o n n e s , 

puis 3oo 000, en 1870. 

La cu l tu re de la bet terave qu i , dès le débu t , 

s 'était localisée dans les dépa r t emen t s du Nord-

Est : Aisne , Nord, Pas-de-Calais, S o m m e , Oise, 

s 'étendit bientôt dans l 'Ouest, dans les env i rons 

de Par i s et m ô m e j u s q u e dans que lques dépar 

t emen t s du Centre et du Midi. « P e n d a n t u n e 

v ing t a ine d ' années , dit M. Dehëra in , elle fit à 

la fois la for tune des p lan teurs et celle des fabri

cants ». 

Cette prospér i té ne fut ma lheu reusemen t pas 

de l o n g u e d u r é e . La concurrence qu i , j u s 

qu ' en 1860, avait été circonscrite en F r a n c e 

entre les sucres coloniaux et les sucres ind i 

gènes , s 'é tendit b ientôt aux sucres é t rangers de 

provenance eu ropéenne . 

Tand i s q u e l ' impôt en F r a n c e con t inua i t à 

être perçu su r le sucre achevé et q u ' a u c u n e par

tie des grosses sommes encaissées par le Trésor 
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n 'é ta i t a t t r ibuée a u x p roduc teurs de la mat iè re 

i m p o r L é f i , en Al l emagne , le fisc pe rme t t a i t a u x 

fabricants d'en ga rde r une par t ie et d ' in téresser 

a ins i les cu l t iva teurs à fournir des bet teraves 

r iches , en les payan t d ' au t an t plus chères 

q u ' e l l e s renfermaient plus de sucre . 

Vis ib lement , les fabricants français au ra i en t 

eu g r a n d avan tage à ne t ravai l ler que des bet te

raves r iches à i 5 ou iG ° / 0 de sucre c o m m e en 

Al l emagne , mais les cu l t iva teurs se refusaient 

abso lumen t à les cult iver , c a r , a u l ieu de re

cueil l ir 4° à 5° tonnes de racines à l ' h ec t a r e , 

i l s n 'en aura ien t plus obtenu que a5 o u 3 u 

tonnes q u i , au prix de io francs la tonne , 

ne pouva ien t suffire à payer leurs frais de 

c u l t u r e . 11 en résultai t des r ival i tés d ' in térê ts 

en t r e les cu l t iva teurs et les fabr icants , r iva 

lités qui exerçaient la p lus néfaste influence 

S u r l e développement de l ' indus t r ie sucr ière . 

« Loin de progresser , elle, péricl i tai t , di t M. D e -

héra in , le n o m b r e de fabr iques en t ravai l 

t omba i t de 539 e n 1876, à 44'J e n 1884 ; et , t a n 

dis qu ' en 1874, qui avai t été pa r t i cu l i è rement 

favorable , o n avai t p rodui t 45° 0 0 0 t onnes 

de sucre , on n 'en obtena i t p lus que 3 i 6 o o o 

en 1884 ». 

II fallait chercher à amél iorer la s i tua t ion , k 

moins d ' abandonne r l ' i ndus t r i e sucr ière . Divers 

s y s t è m e s furent proposés , mais le P a r l e m e n t 
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LOI DE l884 i l 

finit par se rall ier au sys tème de Ja législation 

a l l emande , et la loi de 1884 fut votée. 

L o i d e 1 8 8 4 ; s e s c o n s é q u e n c e s . — La loi 

du 29 ju i l l e t 1884 fut une loi de sa lu t . Ses dis

posi t ions modifièrent complè t emen t l 'assiette de 

l ' impôt oui pri t p o u r base , non plus le p rodu i t 

fabr iqué, mais le poids de bet teraves mises en 

œ u v r e dans les sucrer ies c o m m e en A l l e m a g n e ; 

elle obligeait les fabricants à exiger des cu l t iva

t eu r s des bet teraves r iches et à ne t ravai l le r 

q u ' a u moyen des apparei ls et des procédés les 

p lus perfect ionnés . Cette loi fixait à 5o francs le 

droi t à percevoir su r ino k i l o g r a m m e s de suerp. 

le m o n t a n t de l ' impôt , établi s u r u n r e n d e m e n t 

p r é s u m é de 6 °/ 0 pour les c a m p a g n e s de 1884 

à 1887, devait s 'élever p rogress ivement , p o u r 

a t t e indre 7 ° / 0 avec la campagne 1890-1891. 

Des mesures t rans i to i res s auvega rda i en t les 

in térê ts des usines encore mal outi l lées pour t ra-

v vailler avec les n o u v e a u x procédés de fabrica

tion ; elles leur accordaient un déchet de 8 °/0 

sur le m o n t a n t total de leur p roduc t ion . 

Le re lèvement de la sucrerie fut si rapide q u e 

l 'Eta t se c ru t autor isé à modifier, par la loi du 

4 ju i l l e t 1887, les disposit ions édictées par la loi 

de 1884. H y fut a m e n é par la nécessité de 

c o n t r e b a l a n c e r les pertes faites par le Trésor et 

qu i dépassaient toutes les prévis ions , la surélé

vat ion de 10 francs des droits sur les sucres 
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était insuff isante pour combler le déficit q u ' e n 

t r a îna i en t les excédents de r e n d e m e n t s . 

La loi du 17 mai 1887 é tablissai t une sur taxe 

de 20 ° / 0 sur les sucres imposables do tou te ori

g ine et une taxe spéciale équiva len te su r les 

sucres exonérés à titre d 'excédent de fabricat ion. 

Deux droi ts différents se t rouvaient alors en 

v i g u e u r : un droi t de 60 francs c o m m e droi t 

n o r m a l et un droi t rédui t de 10 francs sur les 

sucres ob tenus en excédent . Ce droi t r é d u i t fut 

success ivement porté à 20 francs pa r la loi du 

27 j u i l l e t 1888, et à 3o francs , pa r la loi du 

5 août 1890. La loi du 4 j u i l l e t 1887 appor ta i t 

d ' au t res c h a n g e m e n t s à la législation des suc res , 

elle por ta i t le r endemen t légal (prise en charge) à 

7 k - p o u r 1887-1888,, à 7 k g , 2 5 o pour 1888-1889, à 

7 k g , 5oo pour 1889-1890,à7k»',700 p o u r 1890-1891. 

Ce régime est encore celui sous lequel la 

sucrer ie fonct ionne a u j o u r d ' h u i ; ma i s la loi de 

1892 a por té à 45 francs, la taxe des excédents 

ob t enus au-dessus de 10,5 % , tout en m a i n t e n a n t 

à 3o francs, ceux ob tenus de 7,20 à 10,0 ° / 0 . 

Elle a au tor i sé les fabr icants q u i , au 1 e r n o 

vembre, c ra ignen t de ne pas a t te indre le r ende 

m e n t légal, à r enoncer a u x disposit ions p r é c é 

dentes et à payer l ' impôt sur le sucre p rodui t ; 

elle leur a l loue sur tou te leur fabrication u n 

déchet de i 5 ° / 0 imposable c o m m e les excédents 

h 3o francs les 100 k i l o g r a m m e s . 
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LOI DR l884 13 

Grâce à celte législation spéciale, la fabrica
t ion du sucre de betterave pri t un nouvel essor ; 
les fabr icants , souc ieux de profiter des avan 
tages que la loi leur offrait ,ont consenti a, modi
fier l eurs procédés de fabrication et à intéresser 
les cul t iva teurs à p rodu i re des bet teraves r iches 
en a b a n d o n n a n t l 'achat à pr ix fixe, source de 
toutes les diseussions et r ivali tés anciennes, p o u r 
en a r r ive r à la seule base ra t ionne l l e des m a r 
chés , à l 'acquisit ion à pr ix var iable avec la 
r ichesse. 

La product ion du sucre qu i étai t t o m 
bée, eu i 8 8 5 , à 272962 t onnes m o n t a , en 
1887, à 434 000 tonnes ; en 1889, elle a t te igni t 

fia. 1 

699000 t o n n e s , pu i s s'éleva success ivement à 
700 000, 800 oon et j u s q u ' à 900 000 t onnes dans 
la c a m p a g n e 1899-1900. L 'E ta t a profilé de 
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cette product ion nt Io r endemen t des impôts 

s u r les sucres a a u g m e n t é de i'.îj mi l l ions 

de francs en 1886, à 196 mi l l ions en 1899; la 

p lus forle recette a été de 204 mi l l ions en 189a. 

De g r a n d s p rog rès ont donc été réalisés ; 

cependant n o u s sommes encore loin d 'avoi r 

a t te int la pu i ssance de la product ion a l l emande 

q u i s'est élevée à 1 7-0 000 tonnes p e n d a n t la 

c a m p a g n e 1899-igoo (fig. 1). Dans les au t res 

pays , la product ion a éga lement suivi u n e m a r c h e 

a s c e n d a n t e et nous m e t t o n s en regard d a n s le 

tableau su ivant , que nous e m p r u n l o n s à M. G. 

Dureau ( ' ) , la p roduc t ion du sucre de be t t e 

rave en 188g et en 1899. 

P r o d u c t i o n en m i l l i o n s cîo t o n n es 

P a y s d a p r o d u c t i o n 

Cf inipaccne 
1889 1890 1 8 9 9 - 1900 

A l l e m a g n e . . . . 1 2 6 1 3 5 , 4 » / o I 7 ; 0 3 2 . 9 o / „ 

A u t r i c h e - H o n g r i e • 2 0 , 8 I 1 0 0 '20,1 

F r a n c e . . . . • "A 2 1 , 5 9 0 0 1 6 , 6 

R u s s i e . . 448 1 2 , 6 9 0 0 1 6 , 6 

5 , 9 a ; o 5 , 0 

5 3 1 ,6 1 7 0 3 , 5 

D a n e m a r k . . 2 0 0 , 6 4« 0 , 7 

l l o , 5 8 0 i , 5 

R o u m a n i e , I t a l i e , E s -

4i 1 , 1 7 0 i , 3 

E t a t s - U n i s , . 2 II <P '•7 

T o t a l 3565 1 0 0 , 0 0 5 3 9 5 1 0 0 , 0 0 

(•*) Journal des Fabricants de sucre, 1 9 0 0 . 
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LOI DE 1884 I R » 

Nous d i scu te rons p lu s loin la s i tua t ion t rès 

difficile q u ' a créée celte p roduc t ion exagérée 

dépassant de beaucoup la consommation 

Les résul ta ts o b t e n u s sous l ' influence de la 

loi de 1884 sont mis en relief par les r e n d e 

m e n t s en sucre de la bet terave en fabr icat ion. 

Voici les chiffres qu i se r a p p o r t e n t à la périodo 

comprise en t re 1884 et 1900 : 

C a m p a g n e s 
S u c r e p ( y 0 

»la L u t t e r a v e B 
C a m p a g r i H B 

S u c r e p. 0^c 

de b e U e r a v ' f c s 

1884-1885 5-99 1892-1893 
1885-1886 7,83 1893-1S9.4 9,80 
1886-1887 8,86 )894-l895 9.8/ 
1887-1888 g.fia 1895-1896 10,97 
1888-1889 9 8 3 1896-1897 9,8S 
1889-1890 10,5o 1897-1898 4,4o 
1890-1891 9,5o 1898-1899 12,08 
1891-1892 10,27 1899-1900 11,75 

(l) Production du sucre en Europe en 1900-igoi : 

A l l e m a g n e 1 898 5oo t o n n e s 

A u t r i c h e - H o n g r i e 1 o63 000 

F r a n c e 1 ofjo 000 

R u s s i e 883 800 

B e l g i q u e 320 400 

P a y s - B a s 167500 
S u t ' d c , 110 900 

D a n e m a r k 5 o o o o 

Autre-s p a y s 175000 

T o t a l p o u r l ' E u r o p e . . 5 7.̂ 0 000 t o n n e s 
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Au point de vue agricole, la subs t i tu t ion de la 

bet terave r iche à la be t te rave pauvre a eu p o u r 

conséquence d 'abaisser le r e n d e m e n t en poids à 

l 'hectare ; de nouvelles var ié tés se sont subs t i 

tuées a u x anc iennes et les méthodes de c u l t u r e 

se sont modifiées, le r endement à l 'hectare a 

d i m i n u é dans la 

propor t ion de 35 

à 25 ooo k i log . 

Mais la b e t t e 

rave a été payée 

à un p r i x p lus 

élevé (flff. 2). 

11 n 'y a donc 

pas de diffé

rences appréc ia 

bles en t r e les 

résul ta ts de l 'an

cien neou l lu re et 

de la n o u v e l -

iB&i-85 My-go i8gtt-g5 rf<#ig<x> ]p, ; ma is on est 

rifi- 2 d 'aceord pour 

reconnaî t re que les frais sont p lus onéreux . 

L ' indus t r ie sucr ière , dans son ensemble , a bé

néficié du rég ime mis en v i g u e u r p a r la loi 

de 1884 ; les bonis de r endemen t s se sont t r a 

dui t s par des non-percept ions d ' impôts qui on t 

a t t e in t , sous les divers rég imes q u i se sont s u c 

cédés depuis , des chiffres assez élevés. Le ta-
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L O I D B 1884 17 

bleau su ivan t i n d i q u e la p r i m e de fabrication 

par i ooo k i l o g r a m m e s , réal isée par le fabr icant 

de 1884 à 1899 : 

— — — - — -

(Jampagnes Taux du boni p. "/rj 
de la production 

PrimB par 1000 kp. 
de raffiné 

francs 
i88.',-i885 :4,5a 7,2« 
1885-1886 29,40 14,70 
1886-1887 36,44 l8,22 
1887-1888 2 7 , 2 4 i3,62 
1888-1889 26,19 10,47 

1889-1890 28,54 II, 4i 
1890-1891 19,35 5,80 
1891-1892 23,83 7,i5 
1892-1893 '9.47 5,84 
1893-1894 21,19 6,36 
189^-1895 21,73 6,5a 
1893-1896 20,88 8,06 
1896-1897 21,61 6,48 
1897-1898 28,00 8.40 
1898-1899 29,3o 8,79 
1899-1900 u n 

La loi de 1884 a donc favorisé l ' indus t r ie 

sucr ière , mais elle a fait du per fec t ionnement 

de la r ichesse sacchar ine l ' u n i q u e objectif de la 

cu l tu re be t te rav iè re . P e u t - ê t r e est-on allé t r op 

loin dans cette voie, s'il est vra i , c o m m e M. De-

héra in l'a d é m o n t r é , q u ' u n e be t te rave m o y e n n e 

donne à me i l l eu r compte p lus de sucre à l 'hec

ta re q u ' u n e bet terave r i che . . 

M A L P M U X — La betterave à ancre t 
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« Le r é g i m e actuel , dit M. Convert , est cer

t a inement loin d 'ê t re parfait au point de vue 

p ra t ique aussi bien qu ' au poin t de vue t h é o 

r ique . Son g r a n d défaut est de peser sur la cul

t u r e et su r l ' i ndus t r i e , de leur imposer des 

méthodes dé te rminées , d 'appor ter de lourdes 

en t raves au l ibre j eu des circonstances écono

m i q u e s . 11 est j u s t e de dire q u e personne ne se 

d i ss imule ses inconvén ien t s . Notre législat ion 

sucrière évolue depu i s p lus de c inquan te ans 

sans ê t r e encore fixée, m môme orientée vers 

un bu t dé te rminé . Ses disposi t ions s ' exp l iquent 

par la nécessité dans laquelle on s'est t r ouvé 

d'y avoir recours ; c'est leur défense e t , d a n s 

une large mesure , leur justif ication ». 

C u l t u r e d e l a b e t t e r a v e à s u c r e e n F r a n c e 

e t à l ' é t r a n g e r . — La c u l t u r e de la be t te rave à 

sucre occupe, dans l ' agr icul ture française , u n e 

place i m p o r t a n t e ; elle const i tue , su ivan t la j u s t e 

expression de M. Méline, la clef de voû te de 

la product ion agricole dans vingt-c inq de nos 

p r inc ipaux d é p a r t e m e n t s . D 'après l a s ta t i s t ique 

officielle du Ministère de l 'Agr icu l ture , cette 

p lante n ' a pas été cultivée en i8o4 d a n s mo ins 

de q u a r a n t e - q u a t r e dépa r l emen t s a p p a r t e n a n t à 

différentes régions ; mais c'est p r inc ipa lemen t 

dans le Nord de la F r a n c e qu 'e l le a pr is la p l u s 

g r a n d e ex tens ion . Les dépa r t emen t s qu i lu i 

consacrent la p lus g r a n d e é tendue sont l 'Aisne 
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(5 ì o o o hpctares) , le Nord (4<J ooo hec tares) , 

le Pas -de Calais (37 000 heclarps) , hi S o m m e 

( 3 4 o o o hpclares) , l 'Oise ( 1 6 7 0 0 heclares) , 

Seine et-Marne (16 000 hec tares) . Viennen t en

sui te la Marne , Seine-et-Oise, le Puy-de-Dôme, 

l 'Eure , les Ardennes avec des surfaces var ian t 

en tre 3 000 et 15 000 hectares . La superficie totale 

cul t ivée en bel toraves s'est élevée en 1898 à 

262 251 hectares ; il a été récolté 65 g35 000 qu in 

t a u x de racines,soi t 25 142 k i l o g r a m m e s à l 'hec

tare ; la va leur m o y e n n e des 1000 k i l o g r a m m e s 

a été de 27 f r , 8o , ce qu i donne pour la total i té de 

la récolte une va leur de 83 337 238 francs. 

La superficie consacrée à la bet terave à sucre 

a varié d 'une année à l ' a u t r e ; de 5 4 0 0 0 hec

tares en 1840, elle passai t à 24° 000 en 1882. 

Depuis lors , elle a été influencée par la crise 

sucrière causée par la concur rence aus t ro -a l l e 

mande , ma i s sous le s t i m u l a n t de la loi de 1884, 

elle a p r i s u n e nouvel le ex tens ion . On est ime 

à 277 374 hectares la surface occupée par la be t 

terave à sucre e n 1900. 

De tous les pays p roduc teurs , c'est Y Allemagne 

q u i est la p lus prospère au po in t de vue de 

la cu l tu re de la b e t t e r a v e ; celle-ci s 'é tendai t , 

e n 1899, s u r 4^8 000 hectares et la product ion 

du sucre s'est élevée, cette m ê m e année , à 

1 770 000 t o n n e s . 

La p roduc t ion d u sucre en A l l e m a g n e a été 
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favorisée par le sys tème des p r i m e s . La loi 

du 27 m a i 1897, 1ul régi t ac tue l lement l ' i n d u s 

t r ie sucr ière , soume t les sucres à un impôt de 

20 marcs (25 francs) par 100 k i l o g r a m m e s . Il est 

prélevé, en ou l re , sous le n o m d ' impôt d 'exploita

t ion, u n e su r t axe de o m a r c

; i o su r les sucres pro

du i t s p o u r u n e fabrication annue l l e de 4 mi l l ions 

de k i l o g r a m m e s au m o i n s , avec une a u g m e n 

ta t ion de o m , r c , 2 5 (o ' r , 3 i ) par chaque mill ion ou 

fraction de mi l l ion de k i l o g r a m m e s . En cas 

d ' expor ta t ion , une p r i m e de 2""*ri;5,3o (2 f r , 87 ) est 

accordée par q u a n t i t é m i n i m a de 5uo k i l o 

g r a m m e s su r les sucres b ru i s et sur les sucres 

raffinés. 

h'Autriche v ient i m m é d i a t e m e n t après l 'Al le

m a g n e p o u r l ' impor tance de sa p roduc t ion . 

E n 1898, la cu l tu re de la bet terave s 'élendait su r 

u n e surface de 284 63g hectares , et le p rodu i t to

ta l s'élevait à G21 988 8 i 3 q u i n t a u x . D e p u i s 1888, 

des p r i m e s à l 'exportat ion sont accordées aux fa

br ican t s . Les droi ts de consommat ion sont fixés 

à i 3 florins ^32 f r ,5o) par k i l o g r a m m e net et 

perdus dès que le sucre en l re dans la l ibre cir

cu la t ion . En cas d ' expor ta t ion , il est accordé 

des bonifications v a r i a n t de î ^ . ô o (3 r r ,75) à 

2 f l ,3o (5 t r , 75) su ivan t le degré po la r imé t r ique 

d u produi t et sous réserve d 'un cerlain m a x i 

m u m . 

La Russie est appelée à p r e n d r e , d'ici q u e l -
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ques années , u n e place i m p o r t a n t e sur le 

m a r c h é universe l des sucres ; elle occupe ac

t u e l l e m e n t le t ro is ième r a n g p a r m i les pays 

p roduc t eu r s . La surface cult ivée en bet teraves 

à sucre est passée de 4 4 2 0 0 0 hectares en 1898, 

à 498 000 en 1899, le n o m b r e de sucrer ies pen

dan t la m ê m e période s'est élevé de deux cent 

q u a r a n t e - d e u x à deux cent so ixan te -hu i t . La 

product ion totale en betteraves a a t t e i n t e n 1898, 

594 900 000 q u i n t a u x . 

C'est en Belgique que la cu l tu re de la bet te

rave à sucre a le p lus d ' impor t ance par rappor t 

à la superficie du terr i toire et à la populat ion ; 

en 1898, la surface cultivée était de 54 oou hec

ta res et la product ion totale a a t te int 16 568 610 

q u i n t a u x . 

La Hollande consacre annue l l emen t à la cul

t u r e de la bet terave sucrière u n e surface d 'envi

ron 38 000 hec tares , et sa product ion totale 

s'élève à 11 5 i g 317 q u i n t a u x . En 1885, la s u 

perficie cult ivée en bet teraves n 'étai t que de 

16000 hec tares , la product ion a donc doublé 

dans ces dern ières années . 

La product ion de la Suède s'est élevée, en 1898, 

à 7 3 0 0 0 0 0 q u i n t a u x pour une surface cult ivée 

de 43 000 hectares env i ron . La loi suédoise ne 

s o u m e t le sucre ind igène qu 'à la moit ié du droit 

app l iqué a u x sucres é t rangers . 

Le Danemark p rodui t environ 342 mi l l ions 
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de k i l o g r a m m e s de bet teraves ; en 1898, on 

compta i t sept fabriques en act ivi lé , et la p ro 

duct ion du sucre s'élevait h 33 700 t onnes . 

E n Angleterre, on a essayé de déve lopper la 

c u l t u r e de la be t terave à s u r r e . Ac tue l l ement , le 

R o y a u m e - U n i doit t i re r des pays é t rangers la 

p resque total i té des 1 5oo 000 t onnes de sucre 

nécessaires à sa conson imal ion , c'est un d é 

bouché impor la i t t pour les sucres français ; il est 

p robable toutefois, qu ' en raison de son c l imat 

h u m i d e et du sol, en généra l peu favorable à la 

cu l lu re de la bet terave à sucre , l ' industr ie s u -

crière ne p r e n d r a j a m a i s , en Angle te r re , u n dé 

ve loppemen t sur i isanl p o u r satisfaire a u x b e 

soins locaux. 

On a essayé, dans ces dernières années , d ' i m 

p lan te r la cu l lure de la bet terave à sucre en 

I tal ie , en Espagne , en Rouman ie , en a l louan t 

a u x fabricants des p r imes directes p lus ou moins 

élevées. 

En Italie, la product ion du sucre de be l te rave 

a été de 77 693 q u i n t a u x en 1898-1899. Des 

fabr iques nouvelles c o m m e n c e n t à s ' ins ta l ler , et 

l'on es t ime que , dans que lques années , la p ro 

duction du sucre , en Italie, a t t e indra l amoi t i é de 

ses besoins actuels de sucre b ru t , soit env i ron 

4o 000 tonnes . 

En Roumanie, on cul t ivai t la be t te rave à sucre , 

en 1898, su r u n e surface de G 070 hectares et la 
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producl ion lolale s'est élevée à 1 619000 q u i n 

taux . On esl ime q u ' à pa r t i r de 1900, la R o u m a 

nie pour ra fabr iquer 18 mi l l ions de k i l o g r a m m e s 

de sucre et qu 'a lo rs elle sera suf f i samment a l i 

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

E11 E s p a g n e , les p r e m i e r s essais de cu l tu re 

de la be t te rave r e m o n t e n t à 1886. La p roduc 

t ion to la le p e u t être évaluée ac tue l l ement a. 

3oo 000 tonnes de bet te raves d o n n a n t de 20 à 

3o 000 k i l o g r a m m e s de sucre . 

E n Suisse, en Grèce, en Turquie et enBulga-

rie, on a essayé d ' in t rodui re la cu l tu re de la 

be t t e rave à sucre mais sans succès. Rien ne dit 

cependan t , que de nouveaux efforts ne seraient 

pas p lus h e u r e u x . 

En dehors de l 'Europe , on cul t ive la be t te rave 

a u x Eta ts -Unis , au Chili et dans la Répub l ique 

A r g e n t i n e . La cu l tu re de la bet terave g a g n e peu 

à peu du terrain aux États-Unis. De 1893 à 1899, 

la surface be l leravière a pusse de 18988 acres 

à 109 800 soit environ 4 4 4 a 5 hec ta res .En 1896, 

la product ion en sucre n ' a t t e igna i t encore que 

4 o o o o t onnes , mais des efforts ex t r ao rd ina i r e s 

sont faits depuis que lques années p o u r d o n n e r 

un essor considérable à cette nouvel le i ndus t r i e . 

Il se c o n s o m m e a n n u e l l e m e n t en A m é r i q u e p lus 

de 2 mi l l ions de tonnes de sucre dont 734 000 

prov iennen t du sucre de bet terave ; l ' é t ranger 

fournit environ 80 ° / 0 du 9ucre c o n s o m m é et, 
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dans cette p ropor t ion , l 'Al lemagne en t re pour la 

p lus grosse par t , Depuis 1897, on a organisé a u x 

Eta t s -Unis de n o m b r e u x c h a m p s d 'expér iences 

de façon à dé t e rmine r les concluions de cu l lure 

les p l u s favorables ; ma i s , ma lg ré les efforts 

accomplis p o u r s 'affranchir de l i m p o r t a t i o n des 

sucres é t r ange r s , la sucrer ie indigène m e t t r a 

encore un t e m p s assez long pour a t te indre u n e 

impor t ance en r appor t avec la consommat ion 

locale. 

Lo r squ ' on envisage l 'ensemble des pays p r o -

Production betteraviére en 1899-1900 

P a y s de p r o d u c t i o n 
Superfic ie 

c u l t i v é s 
P r o d u c t i o n to 
ta le e n t o n n e s 

A l l e m a g n e 

A u t r i c h e - H o n g r i e . . . 

F r a n c e 

R u s s i e 

B e l g i q u e 

H o l l a n d e 

S u è d e 

D a n e m a r k 

T o t a l 

h e c t a r e s 

428142 
325 4oo 
2.53 533 
5io5ti8 
' 5g 990 

44396 
26418 
14 000 

I 23-; 600 
848 400 
728800 
72.5 3oo 
198100 
i ! io 5 00 
64 000 
34 200 

A l l e m a g n e 

A u t r i c h e - H o n g r i e . . . 

F r a n c e 

R u s s i e 

B e l g i q u e 

H o l l a n d e 

S u è d e 

D a n e m a r k 

T o t a l l 662 44 y 3 966 g o o 

d u c t e u r s , on voit que la cu l tu re de la bet terave 

a pr i s , dans ces dern iè res années , un essor cons i -
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dérable {fio- 3). Depuis la loi de 1884, elle a pro

gressé dans la 

propor l ion de 

36 °/o e n v ' r ° " . 5 

Nous d o n n o n s ci-

dessus, d 'après & 

les chilïres four- t 

nis pa r VAsso- ^ 

dation interna- ^ 

lionate de Statis

tique suarière, 

l ' évaluat ion de la 

product ion bette-

ravière en E u 

rope pour la cam

p a g n e 1899-igoo. F l s - •· 

A v e n i r de la c u l t u r e b e t t e r a v i è r e . — 

L a p roduc t ion du sucre dans le monde s'est é l e 

vée, en 1899-1900, à 5 3g5 000 tonnes p o u r la 

bet terave et à 2 734 000 tonnes pour la canne , 

soit une product ion totale de 8 129000 t onnes 

qui dépasse de beaucoup la consommat ion . Sans 

doute , celle-ci a u g m e n t e g radue l l ement , mais 

l ' indus t r ie du suc re , grâce à l 'outi l lage perfec

t ionné don t elle dispose, peut a u g m e n t e r son 

rendemen t dans de vastes propor t ions en l 'es

pace de que lques années . Le stock qu i s 'accu

m u l e a ins i d a n s les magas ins fait baisser le 

cours des sucres dans des propor t ions considé-
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râbles . On en j u g e r a par l ' examen du tableau 

s u i v a n t q u i ind ique , d 'après AI. B u r e a u , les p r i x 

de réal isat ion du sucre depuis 1882. 

Campagnes Sucre blanc 
N" 3 Campa gnfis Sucre blanc 

francs fiantes 
1 8 8 a - 1 8 8 3 ( ¡ 0 , 3 7 1891-1893 3 8 , a 6 

i 8 8 3 - i 8 8 4 5 1 , 2 4 1 8 9 2 - 1 8 9 3 4 3 , 1 3 

1884-188a 43 ,3g ! 8 9 3 - . 8 9 4 3 5 , 6 8 

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

1 8 8 6 - 1 8 8 7 3 a , 5 5 1 8 9 5 - 1 8 9 6 3 i , 6 7 

1 8 8 7 - 1 8 8 8 4 ° 9 a 1 8 9 6 - 1 8 9 7 a f i , 3a 

1 8 8 8 - 1 8 8 9 4 6 - 9 ; 1 8 9 7 - 1 8 9 8 0 0 . 4 " ) 

r 8 8 9 - i 8 ( j o 3 4 , 9 0 » « 9 8 - 1 8 9 9 3 1 , 2 9 

1 8 9 0 - 1 8 9 1 3 6 , 3 4 // 

C o m m e ou le voit par cette compara i son , le 

sucre b l a n c n° 3 après avoir va lu , en m o y e n n e , 

p e n d a n t la c a m p a g n e 1882-83, 6ofp,37 les 

î o o k i l o g r a m m e s en ent repôt , a fléchi p rogres 

s ivement et est t o m b é , en 1896-97, à 2G,r,32. 

Cet e l londremen t des cours en 1896-97, é ta i t 

du aux offres ex t raord ina i res de l 'Al lemagne et 

de l 'Autr iche sur le m a r c h é un ive r se l . Quand 

l 'Al lemagne établ i t pour la p remiè re fois, en 1891, 

des p r imes directes à l ' expor ta t ion , on ne pr i t 

aucune mesure cor respondante en F rance ; m a i s , 

lorsqu'un 1897, c e s p r imes furent majorées , l ' in

dus t r ie sucr ière française réc lama des avan tages 

analogues et après des discussions n o m b r e u s e s 
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au P a r l e m e n t , le pr inc ipe des p r imes directes à 

l ' expor ta t ion a prévalu chez nous avec la loi du 

7 avril 1897. 

Ces p r imes , appl icables aux sucres indigènes 

et coloniaux, va r i en t en p r inc ipe de .V r,4° à 

4 f r , 5o pa r 100 k i l o g r a m m e s , su ivan t qu ' i l s 'agit 

de sucres b ru t s ou de sucres raffinés. Les dé 

penses résulte!ni de ces p r imes sont récupérées au 

moyen d ' un droit de raffinage de 4 francs par 

10a k i l o g r a m m e s su r les sucres raffinés et d 'un 

droit de fabrication de 1 franc pa r 100 k i l o 

g r a m m e s sur les sucres b r u t s n 'a l lant pas a u x 

raffineries. Dans le cas où le m o n t a n t des p r imes 

excède le produi t des nouvelles taxes , il est r a 

m e n é au chiffre nécessaire pour couvr i r le T r é 

sor de ses avances . C'est ainsi qu ' en 1899, les 

p r imes init iales on t élé réduite;? en t re 2 T R , 7 6 e t 

3 " , 5 5 . 

Les p r i m e s direclcs à l 'exporlation ont pe rmis 

aux sucres français de lut ter aven les sucres 

a l l emands et au t r i ch iens sur le ma rché un ive r 

sel ; mais , comme le fait r e m a r q u e r si j u d i c i e u 

sement M. P . P . Dehëra in ( ' ) , elles ne cons l i tuent 

q u ' u n palliatif , car on ne saurai t con t inuer 

l ong temps à faire payer a u x contr ibuables f ran

çais u n e marchand i se destinée à la c o n s o m m a 

tion é t rangère . 

( ' ) P . P . Dehkrmn. — Les plantes de culture. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce n 'est que sous la pression de la nécessité 

que le sys tème des p r imes a élé in t rodu i t en 

F r a n c e , auss i , en m ê m e t emps qu 'on l'a adopté , 

a-t-on p révu le m o m e n t où l 'on p o u r r a i t y r e 

noncer grâce à u n e en ten te avec les au t res pays 

p r o d u c t e u r s . 

Dans u n e conférence organisée à Bruxe l les , 

du 7 au s3 j u i n 1898, les représentants des dif

férents pays v o u l u r e n t établ ir les bases d ' u n e 

convent ion ayan t pour base la suppress ion des 

p r imes d 'exporta t ion qui surexci ten t la p roduc

tion du sucre au dé t r imen t des trésors publ ics . 

Mais, sous le couvert de l 'aboli t ion des p r i m e s , 

certains g o u v e r n e m e n t s é levèrent la p ré ten t ion 

de s ' ingérer d a n s notre rég ime in té r ieur et de 

fixer a. la F r a n c e les bases et les condi t ions de 

sa législat ion fiscale. Dans de parei l les condi

t ions , aucune solut ion n 'étai t possible et les 

délégués en se séparan t ne p u r e n t que laisser au 

g o u v e r n e m e n t belge le soin d ' en t amer de nou

velles négocia t ions d ip lomat iques afin de t r ou 

ver une combina i son qui pe rmi t de poursu iv re 

les t r avaux i n t e r r o m p u s . Ces négocia t ions ont 

amené , à la fin de 1900, la r éun ion à Pa r i s des 

délégués des g o u v e r n e m e n t s d 'A l l emagne et 

d 'Aut r iche-Hongr ie , dans le b u t de t rouver u n e 

base d 'entente p o u r u n e prochaine conférence 

in t e rna t iona l e su r la suppress ion des p r i m e s . 

Le b r u i t s 'accrédite q u ' u n e loi nouvelle sera 
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faite en î g o i en vue de rédu i re les bonis de fa

br ica t ion . 

Comme on le voit , la s i tuat ion est grosse de 

conséquences et ce n'est pas en exagérer les pé

rils q u e de dénoncer les dangers graves que 

couren t tout à la fois la cu l tu re bet teravière et 

l ' industr ie suer ière . Si nous ne pouvons plus 

expor ter en A m é r i q u e ou en Angle te r re , q u e 

fe rons -nous des 4«o ooo tonnes de sucre r é su l 

t an t de la su rp roduc t ion ? 

« Il n ' y a pas de combinaison , dit AI. Con-

ver t ( ' ) , a. laquel le on n 'ai t pensé pour sauve

garder la cu l tu re de la bet terave et la fabrica

t ion du s u c r e ; il n 'y en a q u ' u n e qu i puisse 

donne r u n e sécuri té absolue aux producteurs et 

aux fabr icants , c'est l ' augmenta t ion de la con

s o m m a t i o n ». 

Notre at tent ion doit su r tou t se por ter sur 

no t re m a r c h é intér ieur ; la consommat ion en 

France sera d ' au t an t p lus g rande qu 'on p o u r r a 

se p rocurer le sucre à plus bas pr ix . AI. Couvert 

n o u s donne l 'exemple de l 'Angleterre pour mon

t r e r les résul ta ts auxque l s on peut v iser .En 1848 , 

le sucre était grevé en Angleterre d 'un impô t de 

6 6 , r , i 3 par 100 k i l o g r a m m e s et la consommat ion 

par an s'élevait à i i k s , 2 8 par tète; le droi t fut 

s u p p r i m é en 1874. après avoir été rédui t à 7 r r ,44 

{') C O N V ' K R T . — L'industrie agricole. 
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p a r qu in t a l de 1848 à 1873. Pa r a l l è l emen t à ces 

réduct ions de droi t , s'est p rodu i t e une a u g m e n 

tat ion de la consommat ion moyenne qu i a passé 

de 11^,28 à 4 i " B i i 3 pa r tête et par an . A u x 

Etats-Unis ,cet te moyenne e s tde 28 k i l o g r a m m e s , 

tandis qu ' en F r a n c e elle ne dépasse pas 14 k i lo

g r a m m e s . 

Sans espérer que la consommat ion française 

puisse a t te indre celle de l 'Angle ter re , il n 'es t 

pas dou teux cependan t qu 'el le puisse s 'élever, 

si on réduisai t d a n s une large mesure l ' impôt 

qui frappe ac tue l lement le prix du sucre ; ma i s , 

c o m m e le di t M. Uehéra in , qui oserai t p roposer 

au jourd 'hu i d 'enlever au budge t u n e recet te de 

près de 200 mi l l ions? 

Il est indispensable pou r t an t , si n o u s ne vou

lons pas se laisser p rodui re u n e crise indus 

tr iel le doublée d 'une crise agricole douloureuse , 

d ' a u g m e n t e r no t re consommat ion de sucre indi

g è n e . On prétend que l 'obslacle des nécessités 

budgé ta i res n 'est pas a b s o l u m e n t i n s u r m o n t a b l e 

et que lques économistes sont conva incus q u e la 

F r a n c e , s u i v a n t en cela l 'exemple de la Russie 

e t de l 'A l l emagne , t rouvera i t , dans le monopole 

de la rectification et de la vente de l 'alcool, des 

ressources suffisantes pour combler le vide p r o 

d u i t dans le b u d g e t par le dégrèvement des 

suc res . 

Mais sans nu i r e en r ien a u x in térê ts d u fisc 
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on peu t exonérer de droi ts les sucres déna turés , 

de m a n i è r e à favoriser leur emploi dans la fa

br icat ion du v in , du cidre ou de la bière , dans 

la pâ t i sser ie , la confiserie, la p répa ra t ion des 

sirops et d 'un certain n o m b r e de p rodu i t s c h i 

m i q u e s . On a auss i conseillé de faire en t r e r le 

sucre dans l ' a l imenta t ion du bétail ; ma i s q u a n t 

à présent cet emplo i ne para î t pas a v a n t a 

geux ( ' ) . 

Kn r é s u m é , pour sauvegarder la cu l tu re de la 

bc l t e rave et la fabrication du sucre , il faut é lar

g i r le ma rché in t é r i eu r par l ' augmenta t ion de 

la consommat ion française. 

( ! ) M A T . P K A U K . — Emploi du sucre dans l'alimen

tation du bétail. A n n a l e s a g r o n o m i q u e s , 1 8 9 G . 
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C H A P I T R E II 

DÉVELOPPEMENT DE LA BETTERAVE 

A SUCRE 

B o t a n o g r a p h i e . — La bet terave a p p a r t i e n t 

à la famille des Chénopodées . Les botanis tes , qu i 

ne sont pas bien d'accord s u r son or ig ine la font 

dériver de sept à h u i t espèces pa rmi lesquelles 

la beta vulgaris, la beia cycla et la beta mari-

UmM. D ' annue l l e qu 'e l le était à l 'état sauvage , 

elle est devenue b isannuel le sous l ' influence 

de la cu l t u r e , du c l imat , de la sélection, etc . 

El le ne donne n o r m a l e m e n t des tiges florifères 

q u e la deux ième année , la p remière é tan t e m 

ployée à la formation du p ivot . 

La bet terave , comme tou tes les p lantes cu l 

tivées, fleurit et fructifie. Les feuilles sont 

g r andes , ovales, oblongues ou ob tuses , cordées à 

la base, p lus ou m o i n s l o n g u e m e n t pétiolëes ; 

elles sont lisses ou cr ispées , dressées ou t o m 

ban tes et disposées en bouque t , de cou leur ver t 

foncé ou clair , parfois rougeà t re . Les t iges 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B O T A N O G R A P H I E 33 

sont dressées , s imples à Ja base, ramifiées au 

s o m m e t , elles a t t e ignent de i m , 5 o à 2 mèt res 

de h a u t e u r et appa ra i s sen t dans la deux ième 

a n n é e de végétat ion dans les condit ions de cu l tu re 

n o r m a l e . Les fleurs se t rouvent par agg loméra 

t ions de une à sept , aux aisselles des feuilles 

qu 'on t r ouve sur toutes les t iges des be t te raves 

por te -gra ines . Elles sont caractérisées par u n 

calice pétaloïde pe r s i s t an t , composé de c inq 

pétales de forme concave à l ' in tér ieur desquelles 

sont encastrées cinq é tamines de longueur égale, 

p o r t a n t à leur par t ie supér ieure les an thè res 

d'où sor t i ra le pollen dest iné à la fécondation 

des ovu le s . Au centre du réceptacle , se t rouve 

l 'ovaire su rmon té d 'un pistil à s t igmate tr i lobé et 

con tenan t à l ' in té r ieur un ovule campylot rope 

qui cons t i tue en que lque sorte le bourgeon de 

la fu ture semence . Comme on le voit, la fleur de 

be t te rave est h e r m a p h r o d i t e , toutefois elle ne 

peut être fécondée pa r ses propres é l émen t s , car 

elle est en m ê m e t emps d ichogame, c 'est-à-dire 

que ses organes sexuels mâle et femelle, a r r iven t 

à ma tu r i t é à des époques différentes. P o u r que 

la fécondation ait l i eu , il faut que le ven t , ou 

tout a u t r e agent de t r ansmis s ion , appor ten t su r 

les lobes du s t igmate nubi le d 'une fleur, des 

gra ins de pollen d 'une au l re fleur dont les 

an thè res laissent échapper la poussière po l l in i -

que . De la succession régulière des phénomènes de 

M A L P E A U X — La b e t t e r a v e à sucre 3 
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la fécondation dépend la va leur de la g ra ine 

f u t u r e ; dans cer ta ins cas, par sui te d'influences 

dont les causes sont encore mal c o n n u e s , l 'ovule 

n 'est pas fécondé, il s 'a t rophie alors et d ispara î t . 

A par t i r de la fécondation, qu i a g é n é r a l e m e n t 

lieu dans la p remière qu inza ine de jui l le t , 

l 'ovule poursu i t l e n t e m e n t s o n évolut ion p o u r 

devenir le fruit ou g ra ine dest iné à perpé tuer 

l 'espèce. Mais au fur et à mesure que la m a t u r i t é 

avance , les fleurs d 'une môme agg loméra t ion se 

r approchen t et ne lardent pas à se souder com

plè tement pour const i tuer ce qu 'on a l ' h a b i t u d e 

de désigner v u l g a i r e m e n t sous le nom de gra ine 

de bet terave, mais q u i , en réalité, n 'est q u e la 

r éun ion de p lus ieurs fruits ou g loméru l e . 

Les semences p roprement di tes , renfermées 

dans le g loméru le , sont entourées d 'une coque 

non adhéren te , disposée à souhai t p o u r les 

p ro téger contre les accidents pa tho log iques et 

l eur servir de régu la teur d ' humid i t é , au m o m e n t 

de la ge rmina t ion . 

La racine de la bet terave est longue , du re , 

f ibreuse, peu sucrée chez les espèces sauvages ; 

elle est grosse, fusiforme ou con ique , cy

l indr ique ou globuleuse , émergen te ou sou

te r ra ine , d ive r sement colorée chez les races 

cul t ivées. Elle e s t const i tuée pa r un pivot 

central en tou ré de zones concentr iques a l t e r n a 

t ivement opaques et t ransparen tes . Les p remières 
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sont formées d ' u n tissu fibreux, opaque à la 

lumiè re t r ansmise , composé de vaisseaux qu i 

descendent des feuilles aux r ac ines ; les secondes 

sont cons t i tuées par un tissu cellulaire lâche, 

très a q u e u x , très pauvre eii sucre , mais très r iche 

en mat iè res azotées. On a une idée assez approchée 

de la va leur des racines par la façon dont elle se 

compor t en t à la râpe ; si elles sont dures , résis

tantes , le tissu fibreux est abondan t et la richesse 

en sucre est g r a n d e ; les bet teraves sont pauvres , 

au con t ra i r e , si le j u s s'écoule avan t toute 

pression préalable aussi tôt que les dents de la 

râpe pénè t ren t dans un tissu mou et peu rés i s tan t . 

A c c r o i s s e m e n t des f e u i l l e s e t des r a 

c i n e s . — Lorsqu 'on ar rache , à des époques 

différentes pendant t ou t e l a saison, dés be t te raves , 

de façon à dé t e rmine r leur poids moyen , et 

q u ' e n ou t re , on pèse séparément les feuilles ei 

la r ac ine , on t rouve qu ' au débu t de la période 

de végé ta t ion , l ' appare i l foliacé p rédomine . 

Les résu l ta t s ob tenus par M. P a g n o u l d a n s le 

Pas-de-Calais , en a r r achan t pé r iod iquemen t u n 

assez g r a n d n o m b r e de plantes p o u r avoir u n 

échant i l lon moyen , sont indiqués dans le tableau 

de la p . 36. 

M. A. Gi ra rd ,dans ses nombreuses recherches 

sur l ' o r ig ine du suc re dans la bet terave ( ' ) , a 

( ! ) AIMÉ GIBAHD. — Développement progressif de la 

betterave à sucre, 1887. 
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Dates 
P u i d j 

de la racine 
P o i d s 

riea feui l les 

F e u i l l e s p . 0 / 0 

de 
rac ines 

a i j u i n . . . . i 5 s r 5 8 s r 1 8 7 

1er j u i l l e t . . . . 2 0 1 8 9 

I I / / . . . · l i t ) 1 8 1 

2 1 / / . . . . 2 0 0 338 IG9 

3 i // . . . . 388 4 2 0 1 0 8 

i o a o û t . . . . 4 / , o 3 6 5 83 

s o ;/ . . . . 5 2 6 366 7 0 

3o // . . . . 6 2 2 3 i o 5 o 

9 s e p t e m b r e . 7 2 6 3o5 2 8 

8 4 4 2.54 3o 

2 9 " - · 85o 2 1 2 2 5 

9 o c t o b r e . . 9 1 6 2 l 8 2 3 

9 6 2 Q 3 3 2 4 

2 9 / / . . . 9 7 1 1 7 6 1 8 

A p a r t i r du m o m e n t où la p lante est cons

t i tuée , c 'est-à-dire vers le mois de jui l le t , la 

s o m m e de l 'eau et d u sucre est représentée par 

un n o m b r e c o n s t a n t q u i , en tenan t compte des 

e r r eu r s d ' ana lyse , p e u t ê t re fixé à 9 4 °/o u u poids 

consta té éga lement que les feuilles s 'accroissent 

d 'abord p lu s vile q u e les rac ines . En d é t e r m i n a n t 

la composi t ion de la racine à différentes époques 

de la végé ta t ion , il a t rouvé , en o u t r e , qu ' en 

dehor s de l 'eau et du sucre , les d ivers p rodui t s 

qu i concouren t à sa const i tut ion s'y rencontrent 

d a n s u n e p ropor t ion sens ib lement cons tan te . 
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de la souche , c o m m e le m o n t r e le tableau su i 

van t : 

DatR» Sucre H
 

Total 

•a j u i l l e t 5,4o 88 ,58 9 ,̂99 
15 // 8,98 8 5 , n 94,09 
29 // 9.96 8',,26 94,22 
10 a o û t 11,17 82,8- 94,o4 
24 " 1 i , 3 o 82,74 94.°4 

5 s e p t e m b r e . . . 9-41 84,5g 9 3 , 9 8 ce 10,46 83,14 93,80 
i M octohre. 12,19 82,40 94.5g 

Ces var ia t ions en sens inverse , de l 'eau et du 

suc re con tenus dans la bet terave, p o u r r a i e n t 

faire croire que , sous l ' influence des pluies abon 

dan t e s , la souche perd une par t ie du saccharose 

qu 'e l le ava i t p r écédemment e m m a g a s i n é . C'est 

m ê m e u n e opin ion géné ra l emen t admise q u ' u n e 

q u a n t i t é dé t e rminée de sucre é tan t accumulée 

d a n s la rac ine , on voit , lorsque su rv ien t une pé

riode de pluies , le sucre d i spara î t r e p o u r servi r 

à la fo rmat ion de feuilles nouvel les , de telle 

sorte que , de cette consommat ion do suc re précé

d e m m e n t a c c u m u l é , résul te un a p p a u v r i s s e m e n t 

de la rac ine . 

M. A . Girard a m o n t r é que cet a p p a u v r i s s e 

m e n t n 'est q u ' a p p a r e n t ; la souche conserve , en 

t emps de p lu ie , la quan t i t é de sucre qu ' e l l e a 
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reçue et si sa t eneur en sucre semble avoir 

d iminuée , il le faut a t t r ibuer à ce que , pen 

dan t celle pér iode, elle a a u g m e n t é de poids 

en absorban t de l ' e a u ; le poids réel de sucre 

qu 'e l le contenai t p r écédemment n 'a n u l l e m e n t 

d i spa ru . 

Les quan t i t é s do saccharose e m m a g a s i n é e s 

d a n s la be t terave à une époque donnée doivent 

donc être considérées comme déf ini t ivement ac

quises par celle-ci. 

É l a b o r a t i o n d u s u c r e d a n s l a b e t t e r a v e . 

— Le phénomène essentiel de la végétation de 

la be t te rave est la product ion d ' une racine p e 

sant , dans de bonnes condit ions de culture,1 ki

l o g r a m m e envi ron et dans les t i ssus de laquelle 

on constate l 'accurnulal ion d ' une q u a n t i t é de 

saccharose a'élevant j u s q u ' à 18 et m ê m e 9.0 ° / 0 . 

D'où provient cette g r a n d e q u a n t i t é de sucre ? 

C'est en i83g que , le p remie r , Pél igot se 

préoccupa de rechercher quel le était l 'o r ig ine 

du sucre con lenu dans la r ac ine ; il constata 

alors la présence du sucre cristal l isahle dans les 

feuil les. Sa découver te fut confirmée par les 

t r a v a u x de MM. So t smann , Viole lté, Corenwinder , 

Dehéra in , Champoin et Pel let , P a g n o u l , etc. 

A. Girard, dans son t ravai l sur le développe

men t de la bet terave à sucre , a consta té la p r é 

sence constante du saccharose dans les feuilles : 

«Une é lude approfondie de la composi t ion 
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d iu rne et noc turne des feuilles et des pétioles 

pe rmet d 'é tabl i r q u e les l imbes const i tuent le 

labora toi re d a n s lequel non seu lement la mat iè re 

o r g a n i q u e , non seu lement une mat ière sucrée 

q u e l c o n q u e , mais le saccharose lu i -même sa 

forme d i rec tement sous l ' influence do !a lumière 

solaire et p ropor t ionne l l ement à l ' in tensi té de 

cel le-ci ». Voici que lques chiffres extra i ts des 

tableaux de A. Girard et qu i lui ont p e r m i s 

d 'é tabl i r sa démons t ra t ion : 

D a t e s 
CD ^ 
ET. G 
o 
^ m 

JQ ~~" 

« - a 
rr. 

S H 
° S * ~ 
— « M 

tn * j — 

^= J J 

18 ICJ a o û t 188' i 4 

' i 4 
h e u r e s 

ft 

s o i r , 

m a t i n . 

0 . 9 2 i,.r>4 
1.14 

ay-3o a o û t . 
• \\ ft 

1! 

s o i r . 

m a t i n . 
° i 7 3 

0,48 
1,40 
i , 5 5 

1-2 s e p t e m b r e 
I! 

1! 

s o i r . . 

m a t i n . 
0,6.") 

o,a3 
3 , 0 ; 

1,84 

T)-6 s e p t e m b r e ·!;: 1! 

Il 

s o i r . 

m a t i n . 
0,-1 
o , 5 i 

2 , 2 6 

2 , 9 1 

D'après A. Girard, ce saccharose émig ré en 

n a t u r e vers la rac ine où il s 'acaurnule ; on le 

t rouve , en eifet, dans les nervures médianes et 

dans les pétioles, à la fin du j o u r et à la lin 

do la n u i t , en p lus g rande quan t i t é , tantôt le 
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S « ^ 

Dates 

^ 3̂ 

18- ig a o û t . \ 4 

' ( 4 

h e u r e s , 

// 

s o i r . 

m a t i n . 

0 ,1g 

o , , 7 

1,60 

i , 5 6 

29 3u a o û t . •n 
II 

II 

s o i r , 

m a t i n . 
0 , ^ 4 

o,3g 
i , 3 7 

i , 3 7 

1-2 s e p t e m b r e •w 
II 

II 

s o i r . 

m a t i n . 

o ,38 

o ,58 

1,52 

1,00 

5-6 s e p t e m b r e 
< 4 

• ( 4 

II 

II 

s o i r , 

m a t i n . 

0 , 2 9 

0 , 4 8 

2 ,09 
i , 8 4 

s De l ' examen des nombres qui précèdent , dit 

A. Girard, résulte d ' une man iè re cer ta ine cette 

fois, le fait essentiel de la formation d i u r n e du 

saccharose dans les l imbes sous Tinfluence de la 

l umiè re , et de l ' émigra t ion consécut ive de ce 

saccharose vers la souche ». 

On a mis en dou te , d a n s ces dern ières années, 

l ' hypothèse émise p a r A. Girard à propos de 

l ' accumula t ion d u sucre dans la be t terave . 

M. Maquenne a été condui t à penser , à la sui te 

de nombreuses expér iences , que celte accumu

lation est réglée par une s imple loi osmot ique 

qu ' i l énonce a ins i : Tout corps soluble peut 

s'ar.cumuler enunpoint de l'organisme vivant 

soir, tantôt lfi m a t i n . Voici que lques exemples 

de cette i r régu la r i t é : 
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quand sa formation en c e point donne lieu à un 

abaissement de la pression nsmotique ('). 

Celte loi, t r adu i t e sous une au t r e f o r m e : Unit 

principe immédiat peut s'accumuler lorsque sa 

formation s'effectue par condensation,de 

comprendre c o m m e n t se fait l ' e m m a g a s i n e m e n t 

de cer la ins p r inc ipes à l 'é tat inso luble , d a n s les 

cel lules de divers organes végé taux ; elle a fourni 

à M. Dehéra iu l'occasion d 'expl iquer , il y a 

l ong t emps déjà, l ' accumulat ion de la fécule dans 

la p o m m e de terre . D 'après M. M a q u e n n e , le 

saccharose se forme dans les cellules de la 

souche m ê m e pa r condensat ion des sucres r é 

duc teu r s p r o v e n a n t des feuilles. M. Dehéra in , 

q u i appu ie celte opinion de sa hau t e au to r i t é , 

exp l ique ainsi la ma rche du phénomène : 

« Deux l iquidas séparés par une paroi iner te 

et poreuse sont en équi l ibre lo r sque , sous le 

m ê m e vo lume , ils renferment le m ê m e poids de 

la m ê m e mat ière en dissolut ion. C'est l 'égalité 

de poids de la rnalière dissoute qu i dé te rmine 

l ' a r rê t de passage au t ravers de la paro i . Il n 'en 

est p lus de m ê m e q u a n d les l iquides sont séparés 

pa r les parois d 'une cel lule v ivan te ; c'est a lors 

l 'osmose qu i en t re en jeu et d e u x l iquides 

séparés par u n e m e m b r a n e de celte espèce son t 

( ' ) M A Q U K N N K . — Ttéle de V'osmose dans la végétation 
eC l'accumulation du sucre dans la betterave à sucre. 
A n n a l e s a g r o n o m i q u e s , 1 8 9 6 . 
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en équi l ibre q u a n d ils renfe rment le m ê m e 

n o m b r e de moléeules d i ssoutes ,que lque soit leur 

po ids . Les va isseaux qu i descendent de lafeuil le 

à la racine y amènen t des glycoses ; en péné t r an t 

d a n s la rac ine , ils dev iennen t saccharose ; deux 

do leurs molécules s 'unissent avec, é l im ina t i on 

d 'eau p o u r n'en former q u ' u n e seule de sac

c h a r o s e ; pa r sui te , le poids de mat ière dissoute 

dans le l iquide de la racine doi t ê t re double de 

celui qui gorge les feuilles. Celte man iè re de 

voir a été soumise à de nombreuses vérifications 

expér imenta les qui l 'ont a b s o l u m e n t jns t i l iée ». 

La nouvel le théorie de l ' accumula t ion du 

sucre d a n s la racine est donc abso lument dif

férente de celle de A. Girard . Dans l ' hypo thèse 

de MM. Dehérain et Maquenne , il ne se formerai t 

dans les feuilles que des sucres r éduc teu r s et 

seu lement u n e faible quant i té de saccha rose ; 

les réact ions physiologiques qui s'effectuent dans 

la feuille laboratoire et qui donnent na issance 

¿lux sucres sera ien t incomplètes et ne se te rmi

nera ien t q u e dans la souche-magas in pa r la 

r éun ion des molécules des réduc teurs : lévulose 

et dextrose . Celle nouvel le théorie pa ra î t con

forme à la réalité des choses ; elle t rouve , du reste, 

un appui i na t t endu dans les t ravaux de M. Pr in-

sen su r l 'existence d ' une diastase saccharogé 

n ique dans la racine ( ' ) . 

(') L. G K S G H W I N I > . — Le\' plantes sucrîcres. A n n a l e s 

a g r o n o m i q u e s , i g o o . 
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C H A P I T R E TU 

LES VARIÉTÉS DE KETTERAVES A SUCRE 

C l a s s i f i c a t i o n g é n é r a l e . — Grâce ii l 'appli-

caliun ra t ionnel le des mé thodes de sélection 

employées d 'abord p a r V i lmor in , et g râce à la 

p ra t ique du cro isement , il exisle, k l 'heure a c 

tuel le , de nombreuses variétés de beLteraves 

sucrières dont il est difficile d 'é tabl i r une classi

fication abso lument r igoureuse , parce que les 

condi t ions locales de te r ra in , de c l imat et de 

t ra i t ement cu l lu ra l p e u v e n t faire var ie r la 

richesse d 'une môme be t te rave dans des p r o p o r 

t ions très la rges . « Cependant , di t V i lmor in , 

lo rsqu 'on regarde les choses de près , on peu t 

r a m e n e r toutes ces races à deux g roupes ( ') : 

« i° Celui des var ié tés à g r a n d e r ichesse t i rées 

de la betterave blanche de Silésie (fiff- 4) q u i 

e l l e -même avai t été façonnée en A l l e m a g n e , dos 

le c o m m e n c e m e n t du siècle, par sélection de la 

( ! ) H . L . D E V I L M O R I N . — Les variétés de betteraves 

à sucre. J o u r n a l d ' a g r i c u l t u r e p r a t i q u e , 1897. 
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bet terave fourragère b lanche . On ne t rouve p lu s 

guè re , dans les cu l tu re s , cette race qu i é tai t 

p resque la seule usitée il y a c inquan te a n s . 

C'était une bet terave m o y e n n e à pet i tes feuilles, 

à racine conique , bien b lanche , avec un collet 

très légèrement hor s t e r r e , un feuillage 1res 

développé et u n e richesse 

en sucre r ep résen tan t à peu 

p r è s 1 1 °/o du poids de la 

r ac ine . 

« 2° Celui des variétés à 

g r a n d r e n d e m e n t et à r i 

chesse m o y e n n e p resque 

toutes d 'or ig ine française 

et para issant p lu tô t d é r i 

ver, p a r amél iora t ion p r o 

gress ive, des variétés de 

bet teraves fourragères ». 

De ces deux groupes de 

bet teraves , il est sorti de 

nombreuses va r i a t ions qu i 

diffèrent par la forme, le F i s - 4 

v o l u m e , la t ex tu re de la chair , le feuil lage 

et la r ichesse sacchar ine et qu i se sont c o m 

p lè t emen t subs t i tuées a u x types pr imi t i fs . Ces 

var ia t ions ont été s u r t o u t obtenues en F r a n c e 

et en A l l emagne ; dans ces condit ions, i l nous 

p a r a i t ra t ionnel de diviser les races les p lu s 

usitées a n c i e n n e m e n t et au jou rd ' hu i en deux 
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catégories : les bet teraves françaises, les bet te

raves a l l emandes . 

B e t t e r a v e s f r a n ç a i s e s . — La betterave 

blanche à collet rose {fig. 5) r éun i t une g r a n d e 

v igueur qu i lu i pe rme t d ' a t t e indre des r e n d e 

m e n t s de 65 ooo à 70 000 k i l og . à l 'hectare avec 

u n e forme régul ière et u n e r ichesse t rès sa t is 

faisante qu i varie de 11 à i 3 °/ 0 de sucre . Le 

feuil lage en est v igoureux et a b o n d a n t , le collet, 
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t rès légèrement sorti de t e r re , est de te inte ca r 

minée . Cette variété ebt au jourd 'hu i délaissée p a r 

la sucrer ie qu i se défie avec raison des chances 

q u e son emploi pour ra i t faire cour i r , m a l g r é le 

chiffre très élevé de son rendeinen l en sucre à 

l 'hec tare . C'est au jou rd ' hu i une be t te rave de 

dist i l lerie et l ' une des plus r ecommandah le s 

p o u r l ' a l imenta t ion du bé ta i l , en raison de sa 

très g r a n d e richesse en mat ière sèche. 

La betterave blanche à collet vert (fig. G), à 

racine vo lumineuse p lus grosse et mieux faite 

que la betterave de Silésie. Le collet qu i sort de 

t e r re , de que lques cen t imèt res seu lement , est 

te inté de ver t . Cette var ié té nous a d o n n é , 

en 189g,un r endemen t à l 'hectare de 65 200 k i log . 

avec u n e richesse en sucre de i2,3o °/„. B r a -

b a n t à O n n a i n g (Nord) en a tiré u n e excellente 

sous-variété : la betteravb Brabant qui est deve

n u e au jo u rd ' hu i be t terave de disti l lerie à t rès 

fort r endement cu l tu ra l , mais à richesse trop 

l imitée pour ne pas exposer ¡1 de graves m é 

comptes dans les années peu favorables à la for

ma t ion du sucre . 

La betterave blanche à collet yris, appelée 

aussi dans le Nord betterave houleuse, betterave 

demi-sucrière. « Celle race e x t r ê m e m e n t jo l ie , 

di t M. de Vi lmor in , net te de forme, l o n g u e m e n t 

ovoïde, est devenue , m o y e n n a n t de légères mo

difications, une race fourragère ». 
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F : 5 . 7 

g r a n d r endemen t et à r ichesse m o y e n n e ont été 

cult ivés en F r a n c e de préférence a u x au t r e s , 

mais q u a n d , en i 8 8 4 , a été i n t rodu i t le sys tème 

fiscal qui consiste à percevoir l ' impôt su r la 

bet terave t ravai l lée en la issant au fabricant la 

possibil i té d 'ob ten i r des excédents indemnes de 

droi t s , la d e m a n d e de bet teraves très r iches , 

La betterave rose hâtive, sélect ionnée pa r de 

Vilmorin, ne diffère de la collet rose q u e par sa 

forme très régu l iè rement con ique , par sa couleur 

un i fo rmémen t rose sur tou te la h a u t e u r de la 

racine , par son feuillage étalé et su r tou t par sa 

précoeilé. 

P e n d a n t l o n g t e m p s , ces types de bet teraves à 
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telles q u e celles qu i jou issa ien t depuis l ong temps 

d ' une g r a n d e vogue en Al lemagne , est devenue 

généra le . 11 existai t déjà à celte époque u n e 

bet terave ext ra- r iche créée par de Vi lmor in , 

en i 8 5 5 , et c o n n u e sous le nom de : 

Betterave améliorée Vilmorin (fig. 7).—Celte 

race ob tenue par sélection opérée sur la race 

française à collet ver t avai t été créée dans u n 

b u t p u r e m e n t scientif ique, pour vérifier si les 

caractères , qvie nos sens ne suffisent pas à éva

luer exac temen t , pouvaient se t r a n s m e t t r e par 

hérédi té auss i bien q u e ceux dont la vue p e r m e t 

l ' apprécia t ion directe. P o u r aller droi t au b u t , 

l ' expé r imen ta t eu r avait négl igé les considéra

tions accessoires de forme, de régula r i té et de 

v o l u m e . La race se m o n t r a r a p i d e m e n t très 

r iche, mais elle présenta i t des défauts phys iques 

qu i lui va lu ren t u n e défaveur m a r q u é e dont elle 

souffre encore au jourd 'hu i , bien q u e , depuis 

lors, par u n e sélection con t inue , ses défauts 

iiient été s u p p r i m é s dans la mesure où ils ne 

sont pas a b s o l u m e n t inséparables de la g rande 

richesse de la race. 

P a r su i te des prévent ions qu i existaient en 

F rance contre la be t terave amél iorée Vi lmor in , 

on a cherché , à pa r t i r de i884 , par l ' amé l io ra -

tions des races locales, à créer de nouvel les 

formes convenan t au nouveau régime fiscal. 

La mei l leure des var iétés issues de ces recherches 

M A L P E A U X — L a b e t t e r a v e à sucre 
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est la betterave française riche, désignée encore 

sous le n o m de : 

Betterave Fouquier d'Hèrauel. — Cette race 

a p r i s naissance à Vaux-sous-Laon, par les soins 

de M. Fouqu in r d 'Hérouel , en m ê m e t emps q u e 

M. de Vi lmor in l 'obtenai t à Verrières (Se ine-

et-Oise) par un t ravai l paral lèle au sien, ma i s 

complè t emen t i ndépendan t . C'est u n e B r a b a n t 

plus en te r rée et p lus r iche , qu i se caractérise 

par la forme effilée da sa racine, par son collet 

qu i lui donne que lque analogie avec le pana i s , 

par son feuillage un i et p lus ou moins dressé à la 

m a t u r i t é . On l ' apprécie sur tou t p o u r les te r res 

r iches , profondes et r e la t ivement légères. Sa 

r ichesse s'élève souvent j u s q u ' à 16 ° / 0 de sucre , 

mais elle présente moins de régu la r i t é que 

dans la be t terave améliorée Vi lmor in , par sui te 

de l ' inf luence exercée pa r la var ié té dont elle 

dér ive . 

La bet terave type V i lmor in a été la base de 

n o m b r e u x croisements avec d 'au t res races géné

r a l emen t p lus v igoureuses . S igna lons p a r m i les 

var ié tés amél iorées les plus connues : la bette

rave Simon Legrand, b l anche , bien p ivo tan te , à 

cha i r d u re et sans racines la térales , dosan t de 14 à 

i 6 ° / 0 d e s u c r e ; la betterave Fl. Desprez à chair 

d u r a , à peau r u g u e u s e , à racine très longue , 

p ropre a u x ter res r iches et profondes ; elle a 

donné u n très g r a n d n o m b r e de races ; la bette-
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B E T T E R A V E S A L L E M A N D E S bl 

rave Demiaute issue de la be t terave F o u q u i e r 

d ' I Iérouel , à racine bien p ivotante , dosant de 16 

à 18 °/„ de sucre . Enfin Jes bet teraves Lemai re , 

Carlier, Legras-Besny, Eloir , Laurent -Mou-

chon, etc . 

B e t t e r a v e s a l l e m a n d e s . — De n o m b r e u x 

types de bet teraves on t été éga lement obtenus 

en A l l emagne , en pa r t an t de la bet terave b lanche 

de Silésie. 

P a r m i les types a n c i e n n e m e n t cul t ivés , nous 

citerons d 'après AI. J . T roude ( 1) : 

La betterave blanche à collet rose de Silésie, 

de création anc ienne , p lus r iche que nos races 

françaises cor respondantes , mais d o n n a n t des 

racines moins v o l u m i n e u s e s . 

La betterave blanche de Magdebourg, à 

racine fusiformn de grosseur moyenne , bien 

p ivotan te , en ter rée , à collet vert, à peau b lanche 

et pl issée, à si l lons saccharifères t rès m a r q u é s , 

à chair du re et cassante et à feuillage v igou reux . 

La betterave blanche de Breslau, semblable 

à la précédente , mais moins r iche en sucre . 

La betterave impériale ob tenue par Knauer 

en i854 et caractérisée par u n e racine al longée, 

fusiforme, bien pivotan te, p a r un collet petit , pa r 

des feuilles peu développées, frisées et re tom

b a n t sur le sol. * 

(*) J. T J I O U I Ï E . — Les betteraves industrielles. A g r i 

c u l t u r e n o u v e l l e , i g o u . 
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bet te rave blanche du Nord . Cette var ié té est peu 

cul t ivée en A l l emagne . 

Tous ces types de bel tpraves ont au jou rd ' hu i 

p r e s q u e , complè t emen t d isparu de la cu l tu re 

a l l emande ; ils ont été supplan tés pur la betterave 

Klein- Wanzleben dont la création est due , d 'après 

Pa r u n e longue sélection, Knaue r a amé l io ré 

cette race et l 'a r endue p lus produc t ive en po ids . 

h'impëriale améliorée blanche et l'impériale 

améliorée rose conv iennen t s u r t o u t a u x te r ra ins 

meubles profonds et en bon état de cu l tu re . 

La betterave électorale, créée éga l emen t p a r 

K n a u e r en i860, dériverai t , pa r a î t - i l de la 
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M. H u w a r t , à MM. Rabbe thge et Gresecke, 

fabr icants de sucre à Kle in -Wanzleben près de 

Magdebourg . La bet terave Kle in -Wanz leben 

(fig. 8 ) est u n e des p lus cullivëes en Al l emagne 

et, de beaucoup , la p lus cult ivée en F r a n c e ; elle 

semble m ê m e , dit M. de Vi lmor in , gagne r de la 

faveur chez nous p e n d a n t qu 'e l le en perd dans 

son pays d 'o r ig ine . Sa forme est con ique , la 

racine est b lanche à côtes t rès prononcées , le 

feuillage est a b o n d a n t , frisé et for tement ondulé 

sur les bo rds , le collet l a rge et p lus ou moins 

carré , le sillon saccharifère est très m a r q u é et 

bien rempl i par les radicelles longues et fines. 

Celte race v igoureuse et product ive est con

sidérée, en Al l emagne , comme convenant sur

tout aux terres profondes, p lu tô t légères et de 

richesse moyenne , t e l l e s que les terres d 'a l luvion 

ou les terres de l imon des p l a t eaux . 

Les p roduc teurs a l l emands se son t ingéniés , 

comm e en F r a n c e , à créer des types plus ou 

moins amél iorés , ne différant des types or ig inaux 

que par que lques caractères secondaires, ayan t 

t ra i t au vo lume ou à la richesse sacchar ine . 

P a r m i les races a l l emandes connues et appré 

ciées en F r a n c e , il faut placer au premier r ang 

la betterave Dippe. 

MM. Dippe F rè res , producteurs de semences à 

Qued l inbou rg (Saxe) ont amél ioré la Kle in-

W a n z l e b e n et l ' Impéria le et ils on t créé : 
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i° La betterave Klein-Wanzleben améliorée 

Dippe, qui convient su r tou t a u x sols profonds 

et en bon élat de fertilité ; 

2 ° L'impériale améliorée Dippe u n peu mo ins 

r i che , pouvan t être cult ivée en terres m o i n s 

profondes ; 

3° La plus riche de Dippe qui accuse u n e 

r ichesse r e m a r q u a b l e et qui est au jourd 'hu i t rès 

r épandue dans le Nord et. le Pas-de-Calais . 

S igna lons aussi les betteraves Maurus 

Deustch, Breusled, Olto-Breusted, Schneider, 

Elite-Braune, etc. 

Nous ne par le rons que pour mémoire de la 

betterave jaune à sucre a insi q u e de la ronge 

noire et de la noire à sucre qui sont sans va leur 

indus t r ie l le . On les emploie c o m m e t é m o i n s ou 

m a r q u e s p o u r constater le semis , pa r le cul t iva

teur , des g ra ines qu i lui ont été fournies à charge 

d ' emplo i . 

C h o i x d e s v a r i é t é s . — La condi l ion essen

tielle p o u r ob ten i r des racines r iches en sucre , 

celle q u i , en q u e l q u e sor te , d o m i n e toutes les 

a u t r e s , c'est le choix j ud i c i eux de la g r a i n e . Or 

p o u r ob ten i r cette g ra ine d'élite, il faut sélec

t ionner d 'année en année les be t teraves , les s o u 

me t t r e à un contrôle r i g o u r e u x qui ne peu t être 

ob tenu q u e dans des sucrer ies ou de g randes 

fermes instal lées d ' une façon spéciale. 

Dans un r appor t présenté au Congrès du s y n -
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dicat des fabricants de sucre de France , le 

27 mai 1898, M. Uélot a t t i ra i t l 'a t tent ion des in

dustr iels su r l ' intérêt qu ' i l s aura ien t à obteni r 

e u x - m ê m e s les semences qu ' i l s l ivrent aux cul 

t iva teu r s , de m a n i è r e à faire d ispara î t re no t re 

infériorité sur les p roduc teu r s é t rangers , en 

arrivant, à plus de poids à l 'hectare tout en a u g 

m e n t a n t la richesse sacchar ine ( ' ) . Ce résul ta t 

serait a ssuré par la product ion d ' une g ra ine 

adaptée à la n a t u r e du sol de chaque rég ion , 

cul t ivée et amél iorée par le fabricant l u i - m ê m e . 

11 est m a l h e u r e u s e m e n t u n fait b ru t a l , i n d é 

niable , c'est que nous nous sommes asservis 

aux gra ines é t rangères et p r inc ipa lement a u x 

g ra ines a l l emandes , la i ssant péricl i ter no t re 

p roduc t ion na t iona le que , ma lg ré les défectuosi

tés d u débu t , nous eussions pu s t imu le r ou régu

lar iser . Il suffit, p o u r s'en convaincre , de je ter un 

coup d'oeil sur le t ab leau de la p. 56 qu i ren

seigne c la i rement su r le bi lan de nos t ransac

t ions Concernant les gra ines de bet teraves . 

Cette s i tuat ion menace de devenir désas t reuse 

p o u r peu qu 'e l le s 'accentue encore . Un droi t de 

3o francs par 100 k i l o g r a m m e s mis à l 'entrée en 

F r a n c e n ' a pas suffi, du reste, pour enrayer 

l ' impor t a t i on . 

Quelles sont les ra i sons qu i e n t r a î n e n t les 

( ' ) HÉLOT. — Nécessité de faire progresser en poids 

et en richesse la. betterave à sucre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



producteurs , français à des achats exo t iques ? 

Serai t -ce parce que les g ra ines a l l emandes sont 

supér ieures aux nôtres ? P o u r résoudre cet te 

A N N É E S 1 M P O R T A T I O N S E X P O R T A T I O N S 

k i l o g r a m m e s k i l o r ç r a m i n e » 

I 8 9 5 2 8 9 3 2 7 6 1 2 0 1 9 1 6 

1 8 9 8 3 3 4 8 0 0 0 7 5 3 O O O 

I 8 G G 3 5 ^ 0 6 0 0 8 2 G 3 O O 

1 9 0 0 3 9 3 7 6 0 0 7 4 8 O O O 

ques t ion , le Syndica t des fabricants de sucre de 

France a établi , il y a que lques années , p lus ieurs 

c h a m p s d 'expér iences ; m a l h e u r e u s e m e n t , il n 'a 

pu a r r ive r à des résu l ta t s concl uan ts , faute d 'une 

organ isa t ion convenable . 

M. Manteau , Directeur de l 'Ecole na t iona le des 

Indus t r i e s agricoles de Douai , a publ ié , en i 8 q 5 , 

les r é su l t a t s des expér iences qu ' i l a faites su r le 

môme sujet et desquel les ¡1 ressort que les semen

ces récoltées en F r a n c e ne le cèdent en rien aux 

gra ines a l l emandes . 

P l u s r é c e m m e n t , en 1899, M. Tr ibondeau a 

m i s en compara ison , chez différents cu l t iva teurs 

du Pas-de-Calais , p lus ieurs var iétés de beUe-

raves à sucre de provenances diverses ; les résul

tats ont été tour à tour favorables a u x g ra ines 

a l l emandes et a u x gra ines françaises. Chez 

M. Masclef de Loison, la bet terave F o u q u i e r 
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d ' I lérouel donne un r e n d e m e n t en sucre à l 'hec

tare de 6 85o k i l o g r a m m e s , t and i s q u e la he t t e -

rave Ot to-Breus ted qu i arr ive en tête pa rmi les 

variétés a l l emandes donne un r e n d e m e n t en 

sucre qu i ne dépasse pas 6 4 " 5 k i l o g r a m m e s par 

hec tare . Chez M. Bachelet c'est la Kle in -Wanz-

leben qui l ' emporte avec 8 1 9 4 k i l o g r a m m e s 

de sucre par hec ta re , p u i s v iennent la Breusted, 

8 5 Î 3 k i l o g r a m m e s , la Schreider , 8 î g j kilo

g r a m m e s , et en tin la be t terave Bachelet , 7 6n5 k i 

l o g r a m m e s ( ' ) . 

La va leur des variétés dépend donc des soins 

qui sont appor tés à la sélection des porte-graines : 

Bans les expériences compara t ives , les races 

a l l emandes p o u r r o n t , dans certains cas, se m o n 

trer supér ieures aux races françaises, mais ce ne 

serait pas encore une raison p o u r dire avec in

t r ans igeance que pour faire de la betterave à sucre 

il n 'y a que la g ra ine a l l emande . Non seu lement 

ce serait une e r reur économique , mais ce serait 

encore accorder a u x g ra ines é l rangères u n e 

faveur que rien ne just i f ie . Sans doute, les Al le

m a n d s ont eu l ' avance, ils ont p rodui t la be t te 

rave r iche bien avan t la cu l ture française qui 

n 'y est encouragée q u e depuis 1 8 8 4 . Mais depuis 

lors, les p roduc teu r s français se sont mis à 

(!) Bulletin de la station agronomique du Pas-de-

Calais. 1 8 9 9 . 
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(i) D A M S E A U X . — Manuel général des plantes de la 

grande culture, 1 8 9 V 

l 'œuvre el cer ta ins d 'ent re eux on t ac tue l l emen t 

réussi h fourni r des g ra ines qui lu t t en t avec les 

s imilaires a l l emandes . 

Il est d 'a i l leurs de toute évidence q u e les c u l 

t iva teurs on t intérêt à employer des g ra ines de 

bet teraves sélect ionnées, cult ivées sur des terres 

de m ê m e na tu re agrologique que les leurs el 

p ré sen tan t des caractères de richesse et de forme 

inhé ren t s à la race e l l e -même. Mien que q u e l 

ques grandes maisons de commerce offrent 

beaucoup de sécuri té à l 'acheteur , celui-c i ne 

doi t pas oubl ier que , m ê m e pour les bonnes va

riétés, leur acc l imata t ion , c 'est-à-dire l e u r a p p r o -

pr ia t ion aux condi t ions de mi l ieu , exerce une 

influence des plus marquées sur les r e n d e m e n t s . 

Comme le dit avec ju s t e raison AI. Damseaux ( ' ) , 

il n 'es t n u l l e m e n t cer ta in q u ' u n e gra ine r iche 

donnera , en toutes c i rconstances , u n e bet terave 

r i che , car il faut tenir compte du sol et du 

t emps don t on connaî t la g rande inf luence. Dans 

les terres peu profondes , on doit r eche rcher les 

racines qui on t u n e faible propens ion a u pivo

tement , et qu i se r e n d e n t i m m é d i a t e m e n t sous 

le collet ; au con t r a i r e , dans les sols s ab lo -a rg i -

leux , les terres l imoneuses profondes, des b e t t e 

raves p ivotantes , c o m m e la Dippe et la Kle in-
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Wanzleben conviennent mieux , i l en résul te que , 

p o u r des fermes a y a n t des terres de na tu re diffé

rente , on a avantage à adop te r p lus ieurs variétés 

d ' inégale précocité au g r a n d avantage de la répar

tition du t ravai l , de l ' approvis ionnement hâtif 

des usines et du réensemenccnient en t emps o p 

por tun des te r res avan t l 'h iver . 

On ne peu t donc ind iquer a priori les var iétés 

de bet teraves auxquel les il faut donner la p r é 

férence ; leur choix dépend de p lus ieurs facteurs 

p a r m i lesquels le sol a une très g rande i n 

fluence. L'essai, la voie expérimentale, tel est 

le guide qui doit éclairer dans la recherche de 

la variété sucriere à préférer et que l'on pourra 

s'attacher à améliorer encore par une sélection 

rationnelle (Damseaux) . 
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CHAPITRE IV 

PRODUCTION DE LA GRAINE 

I m p o r t a n c e . — Dans la cu l tu re de la be t t e 

rave à sucre , le succès ne dépend pas seu lement 

des condit ions spéciales relat ives au sol, aux en

gra is et au t r a i t e m e n t cu l t u r a l , mais encore et 

su r tou t de la va l eu r des varióles cul t ivées. C'est 

là un fait incontestable qu i accorde à la p roduc

tion de la g ra ine de bet terave une impor tance 

considérable . On cul t ive, en effet, en F r a n c e 

262 ouu hec tares de bet teraves à sucre , à raison 

de '10 k i log . d e g r a i n e s par hec ta re , il faut donc 

semer a n n u e l l e m e n t plus de 5 mil l ions de k i lo

g r a m m e s de g ra ines . Comme un hectare de po r t e -

g ra ines p rodu i t en m o y e n n e 2 000 k i l o g r a m m e s 

de semences , il faudraiL cul t iver a n n u e l l e m e n t 

environ a 600 hectares de por te -gra ines p o u r 

subven i r aux besoins de la product ion française. 

Ma lheu reusemen t , a ins i que nous le faisions 

r e m a r q u e r à propos du choix des var ié tés , nous 

avons négl igé de la i re nous -mêmes nos g ra ines 
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de be t te raves et n o u s ne p rodu i sons a l ' heure 

actuelle que i 3 , 5 ° / 0 de ce qu i n o u s est néces

saire. Il y a là un danger à conjurer et un mal 

auque l il est u r g e n t de r eméd ie r . 

Pour p rodu i re de la b o n n e g ra ine de be t te 

rave, il faut é l imine r par sélection tou t ce qu i 

est de richesse insuff isante , classer très j u d i 

c ieusement tout ce qui est bon p o u r la produc

tion, et enfin conserver so igneusemen t toutes 

les except ions , les cul t iver séparément p o u r 

t rouver les nouvelles inères d'éli te qui doivent 

perpé tuer la race. 

La be t te rave , en effet, comme les a n i m a u x , 

obéit aux lois de la descendance. On la consi

dère c o m m e soumise à deux forces distinctes, la 

variation individueAlp. et l'hérédité. 

La variat ion individuel le la porle à présenter 

des caractères n o u v e a u x par sui te de son adap

ta t ion à des circonstances de mil ieu différentes. 

Celte qual i té about i t à la product ion de diffé

ren tes famil les . 

L 'héréd i té , qui comprend l 'hérédité de race, 

l 'hérédi té ind iv iduel le et l ' a tav isme p roprement 

di t , est très complexe dans ses effets et agit sou

ven t d 'une façon ina t t endue . 

La var ia t ion individuel le et l 'hérédité agissent 

d 'une façon convergente chez l'espèce sauvage , 

de façon à produi re un indiv idu semblable à ses 

ascendan ts . Mais la plante cultivée a été pour -
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vue de propriétés nouvelles, de man iè re à l ' adap

ter a u x besoins variés de l ' h o m m e et, dans ces 

condi t ions , si le r ep roduc teur choisi difTère t an t 

soit peu des types de sa race, si, dans la sui te , sa 

sélection est négl igée, si le t r a i t ement cu l t u r a l , 

la n a t u r e du sol, les condi t ions extér ieures de 

la vie sont modifiés dans u n sens défavorable à 

la race considérée, l ' a tav isme p r o p r e m e n t di t ou 

de ré t rogradat ion tond à p r édomine r , et la race 

dégénère . 

P o u r p rodui re la g ra ine de bet terave dans des 

condi t ions ra t ionnel les , il faut : 

i ° Choisir les reproduc teurs les m i e u x c o n 

formés. C'est le bu t de la sélection physique; 

?.° Choisir les reproduc teurs les p lu s r iches en 

sucre . C'est le bu t de la sélection chimique ; 

3° Choisir les sujets au poin t de vue de leur 

ap t i tude à t r ansme t t r e les qual i lés dont ils sont 

doués à leur descendance. C'est le bu t de la sé

lection généalogique créée par M. de Vilmorin ; 

4° Mult ipl ier iden t iquement à e u x - m ê m e s les 

sujets les m i e u x doués au poin t de v u e de la 

t ransmiss ion des caractères , C'est le b u t de la 

sélection généalngico-asexuelle p ra t iquée par 

M. Gorain. 

S é l e c t i o n p h y s i q u e . — La p remiè re condi

t ion à rempl i r pour a v o i r des g r a ine s de bonne 

qual i té est de faire un choix rat ionnel des porte-

g ra ines . Avan t l ' a r rachage , le p roduc t eu r peu t 
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d i s t i ngue r les p lan tes q u i , à ra ison du feuil lage, 

du développement d u collet réun issen t les con 

di t ions qu ' i l r echerche sous ce double rappor t . 

Les bet teraves choisies, a r rachées i m m é d i a t e 

men t , sont a lors triées u n e p remière fois, d 'après 

les caractères t irés d e ' l a rac ine . 

Tous les a u t e u r s qu i se sont occupés de la 

cu l tu re et de l ' amél iora t ion des bet teraves à 

sucre , et n o t a m m e n t MM. de Vi lmor in , Vivien, 

F . Desprez, S i m o n - L e g r a n d , P a g n o u l . Violet te , 

Knaue r , Pel let , P e t e r m a n n , eLc, sont d 'accord 

pour dire qu ' i l faut accurder la préférence, 

comme por te -gra ines , aux rac ines longues , bien 

p ivotantes , non rac ineuses , aplat ies , à collet très 

petit et ne sor tant pas de lerre, présentant u n e 

peau b lanche , gr ise ou rosée, r u g u e u s e et pl is

sée c i rcu la i rement , pourvues de deux sil lons spi

rales p a r l a n t du collet (si l lons saccharifères) , 

g a r n i s d ' u n chevelu fin et abondan t . La c h a i r 

doit être d ' un b l a n c m a t , Terme, cassante, ne 

d o n n a n t pas de j u s sans press ion, le pivot cen

tral d u r , fibreux et t rès accen tué . Les feuilles 

doivent être abondantes , larges , très ver tes , de 

préférence crispées et étalées. 

11 résul te d'essais en t repr i s tout r écemmen t 

par M. Geschwind qu ' i l existe une relat ion 

t rès étroite en t re la s t ruc tu re ana tomique de la 

be t terave et sa r ichesse sacchar ine . Le s a c c h a 

rose se t rouve localisé d a n s des cellules pet i tes , 
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formant a u t o u r des faisceaux une ga ine de p r o -

s e n c h y m e à laquelle on a donné le n o m d ' a s 

sise saccharifère. Or, cette ga ine occupe a u t o u r 

des faisceaux u n e surface d ' a u t a n t p lus g r a n d e , 

par r appor t aux au t re s é léments ana to rn iques , 

q u e la bet terave est p lus sucrée. Chez les ra

cines four ragères , elle est faiblement accusée. 

Les racines sélectionnées doivent être dé

pouil lées de leurs feuilles ; que lques p roduc teu r s 

les enlèvent par tors ion, niais c'est là uue p r a 

t ique vic ieuse, et il est préférable de les enlever 

so igneusement avec un out i l t r a n c h a n t . Avan t 

l ' ana lyse , on procède à u n troisième t r i age , de 

man iè re à é l iminer tous les sujets n ' a y a n t pas 

les qual i tés requises ou présentan t des traces de 

dégénérescence. 

On a beaucoup discuté su r la ques t ion de s a 

voir s'il convient d ' employer , comme por t e -

g ra ines , des bet teraves de petites d imens ions , de 

préférence a u x bet teraves de gros v o l u m e ; à 

l ' heure actuel le , celte ques t ion n 'es t pas encore 

bien é lucidée . 

Le professeur Marek, de l ' Ins t i tu t a g r o n o m i q u e 

de Kœnigsberg , a fait de nombreuses expériences 

desquel les il résul te q u e la grosseur des p o r t e -

g ra ines n 'exerce a u c u n e influence sur la q u a 

lité des bet teraves des généra t ions su ivan tes . 

« Avec les petites rac ines , di t- i l , on réal ise une 

économie de t e r r a in , de frais de cu l t u r e , de r é -
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colle et d 'ensi lage et l 'on rédui t la dépense de 

travail et de t emps à la p lan ta t ion ». Ces peti ts 

por te -gra ines sont ob t enus en faisant des semis 

tardifs en l ignes rapprochées à oa,,i2, o m , i 5 , 

que l'on écluircit peu à p e u . 

Ce sys tème n o u s pa ra i t incompat ible avec un 

élevage r a t ionne l . Les bet teraves se sont déve

loppées d 'une façon a n o r m a l e , et il n 'est guè re 

possible de tenir compte de leurs caractères types , 

qu i sont pour ainsi dire a t roph ié s . En o u t r e , 

ces peti ts por te-gra ines p rodu isen t m o i n s et 

l iv ren t de p lus peti ts fruits q u e des rac ines de 

m o y e n n e g rosseur . A noi re avis , il est i m p o r t a n t 

de choisir ses por te-gra ines dans des racines p e 

san t de o k s , 5oo à 1 k i l o g r a m m e . Quelques pro

duc teurs dé te rminen t chaque année le poids 

moyen de leurs bet teraves, et ne p r e n n e n t 

comme por te-gra ines que les sujets dont le poids 

est au mo ins de o k f f ,5oo ( ] ) . 

S é l e c t i o n c h i m i q u e - — H impor te ex t r ême

m e n t , pour ob ten i r des r ep roduc teu r s d'élite, de 

r é u n i r les caractères déjà i nd iqués à u n e h a u t e 

t eneur en sucre des po r t e -g r a ine s . Ici les ind i 

cat ions t i rées du feuil lage, de la conformation 

de la rac ine , de l 'é tat de son ép iderme, ne suf-

{i j La p l u p a r t d e s p r o d u c t e u r s d e g r a i n e s p r é f è r e n t , 

p o u r l e u r s p l a n t a t i o n s , l e p l a n t m o y e n e t ) e p e t i t 

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

q u e l s i l s d o n n e n t l e n o m d e p l a n c h o n s . 

M A L P E A U X — La be t t erave à s a c r e 5 
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Usent p lus et il devient nécessaire de soume t t r e 

les por te -gra ines à un au t re contrôle dans le b u t 

de consta ter leur teneur réelle en sucre . La r i 

chesse sacchar ine peu t être dé te rminée a. l 'aide 

de solut ions d'eau salée. Le p r inc ipe de la m é 

thode repose su r ce fait, que le poids spécifique 

d ' une bet terave est d ' au t an t p lus élevé q u e 

celle-ci à une richesse sacchar ine plus forte. Ce 

pr incipe n 'est cependan t pas tou jours v r a i , la 

be t terave con tenan t des gaz en q u a n t i t é var iab le 

et son collet é tan t p resque toujours creusé de ca

vités remplies d 'a i r . Aussi la p l u p a r t des p roduc 

teurs ont- i ls a b a n d o n n é le c lassement à l 'aide de 

solut ions salées devan t les r é su l t a t s fourn is pa r 

le s accha r imè t re . Si on l 'emploie , ce n ' e s t q u e 

r a r e m e n t c o m m e à Kle in -Wanz leben (Rappor t 

de M. Hary) ( ' ) dans le b u t d 'abréger les t ra

vaux de polarisat ion en é l iminan t les racines qu i 

p résen ten t u n e densi té peu élevée. 

P e n d a n t l ong temps la dé t e rmina t ion de la r i 

chesse saccharine, de la be t te rave fut faite pa r le 

procédé Violette. Il est basé su r ce fait q u e , 

lo rsqu 'on t rai te la pu lpe de bet terave par u n 

acide d i lué , seul le saccharose est t ransformé en 

sucres r éduc t eu r s que l'on dose ensui te par les 

l iqueurs cu iv r iques . A l 'aide d 'une peti te sonde , 

on prélève u n cyl indre su r le t iers supé r i eu r de 

O) Congrès du syndicat des fabricants de sucre, 

1898. 
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la r ac ine , de m a n i è r e à avoir s ens ib l emen t la ri

chesse m o y e n n e de la heLterave pa r l 'analyse de 

cet échant i l lon . On enlève l ' ép iderme et on 

coupe le petit cy l indre en lamel les fines dans le 

sens de la l o n g u e u r . Ces lamel les sont hachées , 

pu is on en prélève 10 g r a m m e s que l 'on i n t ro 

dui t dans une fiole j a u g é e de 100 cen t imèt res 

cubes avec 10 cen t imèt res cubes de l i queu r nor

male d 'acide su l fur ique et 4o cen t imèt res cubes 

d 'eau disii l lée, on por te ensui te à l ' ébul l i t ion . 

Après qu inze m i n u t e s , on laisse refroidir , on 

complète à 100 et on dose le sucre pa r la l iqueur 

Viole t te . Ce procédé est au jou rd ' hu i à peu près 

dé la issé ; les opérat ions sont l ongues , la fin de 

la réaction parfois difficile à saisir et les résu l ta t s 

ob t enus sont g é n é r a l e m e n t t rop forts. 

Choix d'après la polarisation du jus. — 

La dé te rmina t ion de la r ichesse sacchar ine des 

j u s au moyen du po la r imè t re est le seul mode 

certain q u a n d il s 'agit de la sélection c h i m i q u e 

des po r t e -g ra ines . Un très g r a n d n o m b r e d 'ap

parei ls sont employés et nous ne saur ions m i e u x 

faire que d ' invi te r le lecteur à se repor te r , pour 

leur é tude complè te ,au vo lume deM. S ide r sky ( ' ) . 

N o u s nous conten te rons de donne r que lques in

dica t ions su r les méthodes de dosage employées 

( M SIDERSKY. — Polarisation et sacckarimëtrie. 

E n c y c l o p é d i e d e s A i d e - m é m o i r e , 
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(') P E L L E T . — Analyse des betteraves et des porte-
graines. 

p o u r l 'analyse des por t e -g ra ines dans la p l u p a r t 

des labora to i res . 

Dans la majorité des cas, ce dosage est effectué 

par les méthodes d 'ana lyses aqueuses à froid et 

à c h a u d de M. Pel le t . 

Le procédé, dés igné s o u s le nom de digestion 

aqueuse à chaud, et qu i fut app l iqué pour la 

c a m p a g n e 1887-1888, repose su r les p r inc ipes 

s u i v a n t s ( ') : 

Tout le sucre renfermé dans un poids donné 

de pu lpe p lus ou mo ins gross ière est en t i è r emen t 

soluble dans l 'eau chauffée à 70-800 et en 

m a i n t e n a n t la digest ion p e n d a n t u n temps qu i 

var ie avec le degré de division de la pu lpe , d e 

pu i s u n q u a r t d ' heu re j u s q u ' à une h e u r e . Le l i 

qu ide qu i en résul te , refroidi, est complé té à u n 

v o l u m e dé t e rminé , en t e n a n t compte du vo

l u m e occupé p a r le marc inso lub le et le p réc i 

p i té p lombique formé par le sous-acétate de 

p l o m b que l 'on ajoute avec l 'eau avan t la diges

t ion, afin de précipi ter u n e g rande par t ie des ma

t ières é t rangères et n o t a m m e n t tous les c o m p o 

sés pect iques qu i possèdent u n pouvoi r polar i san t 

de 3,7.5, le sucre étant 1. 

La m é thode a q u e u s e à chaud const i tue u n e 

excellente m é thode de cont rô le , t rès exacte , m a i s 
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m e n t dans l 'eau en quan t i t é suffisante, pa r r ap 

por t au poids de pu lpe employé et en présence 

du sous-acétate de p l o m b . 

P o u r l 'appl icat ion de cette mé thode à l 'ana

lyse des por te -gra ines , l ' appare i l l age d u l abora 

toire compor te : 

î" U n ou p lus ieurs casiers avec places n u m é 

rotées où on met les bet teraves destinées à l'a

nalyse ; 

2 0 Un foret-ràpe {fig. 9) à la m a i n ou u n m o 

teu r t o u r n a n t à u n e vi tesse de deux mi l le t o u r s 

pas assez s imple pour è l re d ' un emploi b ien 

couran t p o u r le t ravai l d ' une sélect ion. 

La diffusion aqueuse instantanée et à froid 

a élé é tudiée par Pe l le t en 1888-1889; c'est ac

t u e l l e m e n t la mé thode la p lu s employée en ra i 

son de sa s impl ic i té e t de L'exactitude des r é su l 

tats qu 'e l le d o n n e . Elle est fondée s u r les 

p r inc ipes su ivan t s : L o r s q u ' u n e p u l p e de bet te

rave présente un cer ta in degré de finesse, t o u t 

le sucre qu 'e l le renferme se diffuse i n s t a n t a n é -
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p a r m i n u t e p o u r p rodu i re de la p u l p e très fine 

di te pu lpe -c rème; 

3° Une ou p lus ieurs ba lances ou t r ébucbe t s 

sensibles au c e n t i g r a m m e ; 

i" Des tables , bal lons g radués de 5o ou 1 ou cen

t imèt res cubes , soucoupes , en tonnoi rs , coupes en 

n i cke l , verres à précipité, p inces en cu iv re n u 

méro tées , filtres en pap ie r nécessaires p o u r 

l ' ana lyse ; 

5* Un sacchar imèt re à lumiè re b lanche ou 

j a u n e su ivan t le mode d 'éclairage dont on d i s 

pose . 

Voici la ma rche suivie par l ' ana lyse : 

Un ouvr i e r spécial présente chaque be t te rave 

au foret vers le tiers supé r i eu r de la h a u t e u r , en 

l ' inc l inant l égè rement sans forcer. La bet lerave 

perforée de part en p a r t est passée à un aide qui 

la range d a n s u n casier avec une fiche p o r t a n t 

u n n u m é r o d 'ordre , le foret é tan t débrayé , la 

pu lpe est ex t ra i te avec précau t ion et placée dans 

u n e soucoupe nu mérotée qu i est remise en t re les 

m a i n s de l 'ouvr ier peseur . Celui-ci la mé lange 

i n t i m e m e n t e t en prélève, dans u n e capsule en 

n i cke l tarée , u n certain poids qu i est ensu i t e 

t r a n s v a s é à l 'aide d 'eau et par l ' in te rmédia i re 

d ' u n e n t o n n o i r à large col dans u n ba l lon 

j a u g é ( ' ) . On ajoute du sous-acélate de p l o m b en 

( l ) L e p o i d s n o r m a l d e p u l p e à e m p l o y e r e s t de. 
2GB r , o48 p o u r le s a c c l j a r i m i H r e a l l e m a n d , i 6 s r , 2 g p o u r 
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Fig, 10 

su r u n Gltre. Le l iquide ob tenu , clarifié si c'est 

nécessaire avec que lques gou ttes d'acide acét ique, 

est polarisé au t ube de 4°o mi l l imèt res et , 

auss i tô t , on a la r ichesse directe de la pu lpe p . % 

de mat iè re . 

l e s a n c h a r i m è t r e f r a n ç a i s . P o u r l ' a n a l y s e d e s p o r t e -

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

m a l q u ' o n p a s s e d a n s u n b a l l o n d e f i o o u d e 1 0 0 c e n 

t i m è t r e s c u b e s . 

solution à 3o° B . pour p rodui re la défécation du 

j u s , pu is on complè te le vo lume avec de l 'eau 

j u s q u ' a u trai t de g r a d u a t i o n . Si besoin est , on 

abat la mousse avec que lques gout tes d'éLber. 

Le ballon est agi té , pu i s son con tenu est versé 
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P o u r u n g r a n d n o m b r e d'essais, on peut se ser

v i r du tube à écoulement continu {fig- iu) 

Les chiffres représen tan t la r ichesse saccha

r ine de chaque racine sunt no tés , au fur et 

à m e s u r e des opéra t ions , s u r un regis t re spécial 

et, en face de chaque ana lyse , on por te le poids 

de chaque bet terave r econnue b o n n e , poids q u e 

l 'on dé te rmine au moyen d 'une balance spé

ciale . 

P o u r éviter la lecture fat igante des degrés , 

on peut adap te r au sacchar in iè t re , un dispositif 

électr ique ac t i onnan t deux sonneries à t i m b r e s 

différents, l 'une g rave , l ' au t re a igu . On fixe les 

r ichesses m a x i m a et m i n i m a du lot m o y e n , 

d 'après la richesse généra le de l ' année , d ' après 
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le n o m b r e de p l a n c h o n s q u e l 'on veut ob ten i r 

et d 'après le n o m b r e de bet teraves à ana lyser . 

M. Hanr io t a modifié la mé thode d ' ana lyse 

de M. Pel let . 11 pèse, sur u n cyl indre de b e t t e 

rave prélevé à la sonde [fiff- n ) , le q u a r t du 

poids n o r m a l et soume t l ' échant i l lon à u n 

b royage dans u n m o u l i n de façon à obteni r une 

pu lpe fine ; à 

l 'aide d ' un dis

positif spécial , il 

chasse ,au moyen 

d ' u n c o u r a n t 

d 'eau, cet te p u l 

pe dans une fiole 

j augée de 5o ou 

de 100 c en t imè

t res cubes . L a 

sui te des opéra

t ions est la mê

me que précé

d e m m e n t . 

P o u r éviter 

la pesée du cy l indre , M. Pellet a imag iné l ' em

ploi d 'un couteau à deux l ames paral lèles et 

rég lables . Le nouveau procédé est basé s u r ce 

fait que la différence de poids en t re deux pet i t s 

cylindres de bet terave de m ê m e d iamèt re et de 

l o n g u e u r dé te rminée , est insensible . 

L 'apparei l Hanr io t (fig- 12) peu t r âper 2 200 à 
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2 5oo et m ê m e 3ooo cy l indres pa r j o u r . Un 

couteau peut découper i 5 à 18000 cyl indres par 

j ou rnée de dix heures . 

Ce dispositif très é légant a été instal lé chez 

MM. Legras et C i 0 à la sucrer ie d 'Àulnois-sous-

Laon où on afa i t j u s q u ' à 8 5oo ana lyses pa r j o u r 

avec u n e sonde Leudeboom, u n couteau et 

qua t re apparei ls I l an r io t dont trois en m a r c h e . 

P o u r avoir 93 fi 13 be t teraves nécessaires à la 

product ion des g ra ines ut i les aux ensemence

men t s de cette us ine, on a dépensé , en 1897, 

d'après M. l lé lot : 

P r o d u i t s c h i m i q u e s , f i l t r e s , e t c . . 2 o8a.fr,5o 
M a i n - d ' œ u v r e , y c o m p r i s traite

m e n t d u s u r v e i l l a n t . . . . 1 7 2 8 , 3o 

É c l a i r a g e 7 0 , 3o 

P é t r o l e p o u r s a c c h a r i m c l r e . . 1 7 , 5o 

C h a r b o n p o u r m a c h i n e . . . . 1 9 9 , Sïï 

P e r t e s et d é p r é c i a t i o n s . . . . 75 

Total 4 aSgfr.fio 

D'où u n e dépense de 22 francs p a r mille 

por te -g ra ines ana lysés . 

Cette dépense est peu élevée, mais il impor t e de 

faire r e m a r q u e r q u e tou tes les us ines ne sont pas 

out i l lées c o m m e celle d 'Aulnois , aussi le pr ix 

de revient de 22 francs doit-il être regardé c o m m e 

u n m i n i m u m . M. Geschwind es t ime la dépense à 

5i francs par mil le sujets analysés , non compr i s 

les frais nécessités par l ' a r rachage , le t r i age , les 
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soins d ivers , les r ebu t s , l ' amor t i s sement du ma

tériel , les frais de cu l tu re , e tc . Eu t enan t compta 

de ces différents f adeu r s , ou t rouve q u e la 

g ra ine ainsi p rodu i t e n e rev ient pas à mo ins de 

i5o à 200 francs les 100 k i l o g r a m m e s . 

On comprend q u e les p roduc t eu r s reculent 

souvent d e v a n t cette dépense . La semence qu ' i l s 

l ivrent aux cu l t iva teurs est g é n é r a l e m e n t de la 

gra ine de d e u x i è m e générat ion p r o v e n a n t de 

p l anchons , c ' e s t -à-d i re de pet i t s por te-gra ines 

cultivés d ' une façon spéciale et issus de bet te

raves-mères analysées . 

La cu l tu re des p lanchons se fait, c o m m e pour 

la bet terave, dans un sol fertile, profond et sa in , 

a b o n d a m m e n t fertilisé au moyen de fumier de 

ferme et d ' engra i s azotés o rgan iques avant l 'h i 

ver, de s u p e r p h o s p h a t e et de n i t ra te de soude 

avan t les semai l les . Celles-ci ont lieu du i5 au 

3o avril en l ignes espacées de 25 cent imètres avec 

4o k i l o g r a m m e s de gra ines à l 'hectare. Les soins 

d 'ent re t ien sont les mêmes que pour la cu l ture 

o rd ina i re et le démar iage se fait en laissant de 5 

à 7 et m ê m e parfois 10 bet teraves au mèt re cou

ran t . L ' a r rachage a lieu à la complète ma tu r i t é ; 

on p rend les précaut ions vou lues p o u r éviter 

d ' e n d o m m a g e r les rac ines , car les blessures 

occasionnent la p o u r r i t u r e en silos. 

Il faut compte r s u r 5o ° / 0 de bet teraves rebu

tées lors du t r i age qu i se fait après l 'hiver au 
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m o m e n t du désilotage ( ' ) . 11 res te donc envi ron 

cent mille planls d 'ut i l isables p a r hec ta re qu i 

fourn i ron t les p lanchons nécessaires à la p lan ta 

t ion de 8 hectares de por te -gra ines . 

S é l e c t i o n g é n é a l o g i q u e . — Le choix soi

g n e u x des be t te raves-mères , d 'après leur forme, 

et d 'après la t eneur en sucre ne suffit pas à lui 

seul p o u r assurer u n succès c o m p l e t ; car, 

a insi q u e nous l 'avons dit, la be t terave est sou

mise a u x lois de l 'a tavisme, elle possède la pro

pr ié té de varier ind iv idue l l emen t , su ivan t le 

mi l ieu , la f umure , le t ra i t ement c u l t u r a l et cer

ta ines condi t ions extér ieures , et la sélection in

dividuel le ne peu t assure r dans la descendance 

l 'hérédi té absolue des qua l i tés i nhé ren te s à la 

race e l l e -même . Si l 'on veu t é tabl i r la sélection 

s u r des bases p lus sér ieuses, il est nécessaire de 

dé t e rmine r , pour chaque sujet , le coefficient de 

t ransmiss ibi l i tô des caractères ; dans ces condi

t ions , la sélection en famille est tou t ind iquée . 

Les sujets ana lysés sont p lantés et m u n i s chacun 

d ' u n e fiche spéciale i n d i q u a n t le poids et la t e 

n e u r en sucre . Les gra ines récoltées et ense

mencées sépa rémen t forment u n e série de carrés 

d 'expér iences qu i cons t i tue ron t a u t a n t de fa

mil les dont on su iv ra la descendance . Celles 

( ! ) L. G E S G H W I N D . — Production de la graine de 

betterave. R a p p o r t au C o n g r è s d u S y n d i c a t d e s f a b r i 

c a n t s d e s u c r e d e F r a n c e , 1 8 9 8 . 
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dont les qual i tés ne seront pas hérédi ta i res , seront 

rejelées, les au t res qu i a u r o n t donné toute satis

faction, servi ront p n u r l e p ré lèvement des mères . 

Après ce t ravai l , le sé lect ionneur p o u r r a m a r 

cher s û r e m e n t dans la voie de l ' amél iora t ion . 

La sélection en famille est pa r t i cu l iè rement 

bien faite à K le in -Wanz l eben et à Quedlin-

b o u r g chez MM. Dippe frères. 

C u l t u r e d e s p o r t e - g r a i n e s . — Beaucoup 

de p roduc teurs opèren t la sélection ch imique au 

p r i n t e m p s afin d ' é l iminer avant l 'analyse les 

sujets qui sont peu aptes à la conservat ion en 

silos. Mais il y a tou jours des pertes de sucre qu i 

se p rodu i sen t dans les rac ines ensilées et les r i

chesses compara t ives au p r i n t e m p s ne sont p lus 

les mêmes q u ' à l ' au tomne ; par sui te de c i rcons

tances diverses , t e m p é r a t u r e , s i tua t ion des silos, 

n a t u r e des sujets , e tc . , on él imine des bet teraves 

très bonnes mais ayan t pe rdu u n e plus g rande 

propor t ion de sucre que d 'au t res be t te raves mé

diocres qu i a u r o n t conservé app rox ima t ivemen t 

l eu r richesse et q u i , el les, seront prises à l ' ana

lyse. Il est donc préférable d 'opérer la sélection 

auss i tô t après la r éco l t e ; mais , à cette époque, 

tout le personnel des us ines est occupé par les 

soins de la fabrication et, p o u r cette ra ison , on 

préfère a t tendre le mois de février pour faire la 

dé t e rmina t ion de la r ichesse sacchar ine des 

por te-graines . 
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Il impor te de consers 'er les bet teraves en p r é 

venan t les causes d ' a l t é ra t ion . On r e c o m m a n d e 

dans ce b u t d 'évi ter la format ion de silos v o l u 

m i n e u x ; ceux qu i cont iennent de i5oo à 2000 k i 

l o g r a m m e s de rac ines sont les p lus convenables . 

Généra lemen t , on creuse u n e fosse de o m , 3 o à 

o m , 4 o de profondeur, d a n s laquel le on dépose les 

bet teraves la pointe en bas et en les séparan t pa r 

un peu de terre sèche ou de sable ; on recouvre 

le t ou t d ' un peu de pail le et d 'une épa i s seur de 

te r re de o m , 3 o à om,/r\o, sous forme de toi t pro

tec teur en dos d 'âne . 

La mise en place des po r t e -g ra ines a l ieu au 

p r i n t e m p s d a n s u n e terre bien préparée et r iche ; 

le c h a m p le m i e u x appropr ié à la be t te rave à 

sucre est auss i celui qu i convient le m i e u x p o u r 

la p roduc t ion de la g r a ine . On recherche de pré

férence u n e terre bien fumée p o u r la cu l tu re p ré 

cédente, et à laquel le on app l ique des engra i s 

complémen ta i r e s : t ou r t eaux , engra is o rgan iques 

divers et su r tou t des engra i s p h o s p h a t é s . L 'ac t i 

vité phys io log ique de la racine est d ' a u t a n t p lus 

g rande q u e le sol es t m i e u x p o u r v u en pr inc ipes 

nu t r i t i f s . Ce sol, p ro fondément labouré à l ' au

t o m n e , est t rava i l lé au p r i n t e m p s à l ' ex t i rpa teur 

et à la bêche, au besoin on laboure de nou

veau . 

Lorsque la p répara t ion est t e rminée , on 

r ayonne le sol dans d e u x direct ions se croisant 
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à ang le droi t , à l ' écar tement de o m , 6 o à om

rjo. 

On p lan te aussi au cordeau et, dans ce cas, les 

l igues sont écartées de o m , 8 o et les rac ines sonL 

placées s u r la l igne à o m , 45 ou o r a ,5o . 

La p lan ta t ion se fait au moyen d ' une bêche 

spéciale, l égè rement ré t réc ie . Chaque p l a n t e u r 

ouvre le sol d 'un coup de bêche et au m ê m e ins

tant un aide, qui por te les sujets dans un panier , 

i n t r o d u i t sa be t te rave , dont il a cassé la queue 

si elle est trop l o n g u e , le p l an t eu r re t i re sa bêche 

et boure la p l an t e avec le pied. Un bon ouvr ie r 

peu t p lan te r 25 ares par j ou r , et ce t rava i l lui 

est payé à raison de i 4 francs l 'hectare . 

L a bet terave é tan t p lantée , on cache son collet 

sous u n peu de te r re , afin de la p ro téger contre 

les froids tardifs. 

Dans la sui te , dès que la p lan te est suffisam

m e n t reprise p o u r que l 'on puisse voir les 

rayons , on fait en t r e les l ignes u n b inage à la 

h o u e à cheva l . On renouvel le l 'opérat ion auss i 

souven t q u e c'est nécessaire, e t t an t que le dé 

ve loppemen t des tiges pe rme t de péné t re r dans 

la p lan ta t ion . On d o n n e parfois u n bu l t age au 

mo3'en d 'un b n t t e u r à cheval pour raffermir le 

pied de la p lan te et l ' empêcher d'être dérac inée 

par les g r a n d s vents ou les g randes pluies o r a 

geuses . 

Si les puce rons font leur appar i t ion , on s 'en 

débar ras se par l 'éc image des tiges a t t aquées ou 
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par la pulvér isa t ion d 'une solut ion de j u s de 

tabac ou d 'érnulsions de pétrole ou de benz ine . 

On récolte dès que la g r a n d e moi t i é des fruits 

est m û r e ; à ce m o m e n t , les ex t rémi tés des 

pousses p rennen t u n e te inte b r u n â t r e et la g ra ine , 

croquée sous la dent , m o n t r e un in tér ieur b lanc 

et fa r ineux . On coupe à la faucille, voir m ê m e 

avec la moissonneuse- l ieuse ; les t iges réun ies 

en bottelet tes sont mises en chaînes de douze 

bot tes placées debout . 

Lorsque la g ra ine est suf f i samment sèche, on 

r en t r e par un t emps propice . P o u r éviter les 

per tes par ég renage , on renverse les chaînes sur 

des toiles et on charge su r des char io ts garn i s 

éga lemen t de toile. L 'égrenage se fait en h ive r 

pa r un t e m p s bien sec ; on emploie pour ce t r a 

vail des femmes et des g a m i n s qu i saisissent les 

t iges pa r poignées et les passent en t re les deux 

mâchoi res , m u n i e s de l ames de scie, d ' un a p p a 

reil spécial. On égrène aussi m é c a n i q u e m e n t au 

moyen de la mach ine à bat t re o rd ina i re don t on 

écarte le c o n t r e - b a t t e u r et s u p p r i m e que lques 

o rganes . 

La g r a i n e est ensui te séchée et net toyée au 

moyen des i n s t r u m e n t s ord ina i res de m a g a s i n . 

On se sert , d a n s que lques ma i sons de p roduc 

t ion, d 'appare i l s spéc iaux qu i pe rme t t en t la sé

pa ra t ion complè te des f ragments de tiges ou t u -

lots . 
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Les r e n d e m e n t s va r i en t selon le t e r ra in et les 

c i rconstances a t m o s p h é r i q u e s , de 1 5oo à 3 ooo k i 

l og rammes par hec ta re ; on peu t cons idérer un 

poids de 2 ooo à 2 5oo k i l o g r a m m e s c o m m e u n 

p rodu i t m o y e n . L 'hectol i t re de g r a ine s pèse e n 

viron 25 k i l o g r a m m e s . 

D'après les données fournies par M. Geschwind . 

le prix de r ev ien t d 'un hectare de por te -gra ines 

s 'établit de façon su ivan te : 

1" L o c a t i o n 5 o f r 

2» I m p ô t s , a s s u r a n c e s , d i v e r s 12 

3° E n g r a i s , 320 f r . d o n t u n t i e r s n o n e m 

p l o y é i ;5 fr 345 

4" P l a n t 240, 5o 

5° L a b o u r 3o 

6" H e r s a g e s , e x t i r p â m e s , r o u t a g e s , r a y o n 

n a g e i5 
-j" P l a n t a t i o n u4 

8° B i n a g e s e t b u t t a g e 4*> 

9» R é c o l t e 4<> 

i o ° K n g r a n g e m e n t 10 

Total 8i2 f r.5o 

Si nous supposons une récolte de 25oo k i log . , 

il y a lieu d 'ajouter à cette s o m m e les frais 

d 'égrenagn et de net toyage qu i s 'élèvent à 

4 francs pa r 100 k i l o g r a m m e s , soit l o o f rancs. 

Total des dépenses : Qi2 f r , 5o . 

Les 100 k i log. de g r a ine s de bet terave revien

nen t donc au p r o d u c t e u r dans ces condi t ions : 

9 i - a - ^ = 3 6 " , 5 o . 
2 D 

M A L P I A U X — La b e t t e r a v e à sucre 6 
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« Ce p r i x , dit M. Gesehwlnd , n 'es t pus le pr ix 

réel , car il faudra i t tenir compte de l ' intérêt de 

l ' a rgen t , des frais de ven te , des i m p a y é s , e tc . ». 

La cu l tu re des g r a n d ' m ë r e s sélectionnées est 

à peu p rès la m ô m e , mais elle est p lus coûteuse. 

M é t h o d e s d e r e p r o d u c t i o n a s e x u e l l e . — 

La product ion des gra ines de bet terave faite 

c o m m e nous venons de l ' ind iquer ne pe rmet de 

d o n n e r a u x cu l t iva teurs que des semences de 

d e u x i è m e généra t ion et, en ou t r e , ne développe 

quo t r è s l en temen t les qua l i tés de race , é tan t 

d o n n é qu ' i l faut p lu s i eu r s géné ra t ions de deux 

a n s , pour a r r ive r à subs t i tue r de nouvel les 

souches généalogiques à la p lan te o r ig ina le . 

C'est pour obvier à ces défauts q u e l'on a 

cherché à accélérer la mul t ip l i ca t ion des b e t t e 

raves par les méthodes de reproduct ion asexuel le : 

greffage, b o u t u r a g e et sec t ionnement qu i pe r 

me t t en t de récolter dès la p remière a n n é e , une 

quan t i t é de g ra ine re la t ivement considérable . 

Si, au heu de i5o à 200 g r a m m e s de semence 

que l 'on obt ient par le procédé o rd ina i re , on 

a r r ive à une product ion de 8, 10 et m ê m e 

12 k i log . , on peu t , après une seule géné ra t ion , 

récolter assez de p lanchons pour p rodu i re une 

quan t i t é é n o r m e de g ra ines p r o v e n a n t de la 

p lan te in i t ia le . 

Ces méthodos de mul t ip l ica t ion , dénommées 

i m p r o p r e m e n t ascxuel les , ont été expér imentées 
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par MM. Br iem et Novotchef en 1890 ; elles on t 

eu depu i s lors des pa r t i s ans et des dé t rac teurs . 

L 'Al lemagne et la Russie ne semblent pas avoir 

beaucoup de confiance dans leur va leur , mais 

en F rance , l 'exploitat ion de ces méthodes a été 

faite par p lus i eu r s expé r imen ta t eu r s et n o t a m 

m e n t pa r M. Gorain, agr icu l teur à Offekerque, 

qui en a ob tenu des résu l ta t s sér ieux et inédi ts . 

La sélection phys ique , ch imique et physiolo

g ique a y a n t mis en évidence la t eneur en sucre 

r e m a r q u a b l e d 'un sujet de forme i r réprochable 

et de grosseur except ionnel le , a p p a r t e n a n t à u n e 

var ié té appropr iée au sol et au c l imat , le bu t à 

pou r su iv r e est d 'obtenir que la descendance de 

ce sujet d 'éli te soit mise sans retard à la d ispo

sition de l ' ag r icu l tu re , en m ê m e temps q u e la 

fixité de ses caractères sera démont rée . On 

obt ien t ce résul ta t par l 'application ra t ionnel le 

et combinée sur u n e m ê m e plante , du bou tu rage , 

du greffage et du sec t ionnement . 

Vers le mois de février, les mères d'élite sont 

instal lées d a n s une serre chauffée par un the r 

mo-s iphon à u n e t empéra tu re moyenne de i5° , 

où elles sont placées, non en t e r r e , mais à plat 

s u r un plan incl iné et recouvertes d 'une légère 

couche de ter reau qu 'on arrose régul iè rement . 

Sous l ' influence d 'une t empéra tu re et d 'une 

h u m i d i t é convenable , les bourgeons se dévelop

pen t r ap idemen t ; on les détache aussi tôt qu ' i l s 
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ont u n ou deux cent imèt res avec une petite 

gouge (fig • 13) p o u r le greffage et une l ame de 

canif pour le bou tu rage ( ' ) . 

La bouture Gorain n 'es t à p r o p r e 

m e n t par ler q u ' u n e fraction à u n œil 

dont on a enlevé la majeure par t ie de 

la pu lpe afin d ' empècher la p o u r r i t u r e 

du sujet pour conserver la plus g r a n d e 

surface possible d 'épiderme (flg. îzj) Elle 

diffère, par conséquent , de la bou tu r e 

a l lemande (fiff- i5 ) qui ne présen te a u -

t cune trace de chair ni d ' ép iderme et q u i , 

p lan tée , grossi t , s J étend en l o n g u e u r et 

cons t i tue u n e nouvel le be t terave avec 

un apparei l foliacé n o r m a l . 

M. Gorain prélève géné ra l emen t douze bou-

r.B. 14 v\s. 15 

tu res pa r racines qui fournissent des gra ines la 

( 1 ) D . H A R Y . — Sé!ection des graines de betteraves 

Système Gorain. R a p p o r t a u c e r c l e a g r i c o l e d u P a s - d e -

C a l a i s , 1 8 9 9 . 
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F i g . 16 F i s . 17 

dégénérescence des enfants p r o u v a n t suffisam

ment la tendance ré t rograde de la mère . 

La greffe, détachée à la gouge des mères d'élite 

dont le collet est b ien pourvu en bourgeons , 

(fief- 16) est portée sur une bet terave que lconque , 

sucrière ou ord ina i re , de n ' impor te quel le race ; 

elle est placée en pressant légèrement dans un 

t rou p ra t i qué au préa lable avec une gouge u n 

m ê m e année . II en est cependant qui ne p rodu i 

sent aucune t ige el d o n n e n t une racine ana logue 

à celle des bou tu re s a l l e m a n d e s ; d 'au t res qu i , 

au cont ra i re , commencen t à m o n t e r en serre et 

cont inuent de le faire r ap idemen t en pleine te r re . 

Les sujets qu i p résen ten t de tels cas d ' a tav i sme 

sont é l iminés des cu l tures expér imenta les , la 
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peu p lus peti te que celle qui a servi au p ré lève

ment des greffons. Deux greffes peuven t être 

insérées su r un m ê m e planchon (fîg. 17). Greffes 

et bou tu r e s sont placées en te r re h u m i d e ou 

sous châssis , pour la reprise ; i5 à 18 degrés 

suffisent, les var ia t ions de t e m p é r a t u r e sont à 

éviter . 

C o m m e p o u r les b o u t u r e s , cer ta ines greffes 

p résen ten t des cas d ' a tav isme, mais ces cas, 

d ' après M. Gorain, deviennent, de p lus en p lus 

ra res après que lques années de cu l tu r e . 

La propor t ion de gra ines obtenues de chaque 

asexuel peu t être cons idérab le . M. H . Sagnier 

qui visita les cu l tu res d 'Olfokerqueen août 1899, 

a constaté u n r e n d e m e n t de 4OD g r a m m e s 

su r une greffe double , de 3oo g r a m m e s sur une 

b o u t u r e et 5oo g r a m m e s sur une a u t r e . 

En adoptant comme m o y e n n e do product ion 

le poids m i n i m u m de a5o g r a m m e s pa r greffe 

ou bou tu re , chaque bet terave d'élite supposée 

défini t ivement t ixée, p rodui ra i t , en un an et 

p o u r 35 asexuels en m o y e n n e , le total r e m a r 

quab le de 8kg,75o de g ra ine . Il y a l à u n bénéfice 

évident de 8 k s , 5 o o su r les méthodes de produc t ion 

suivies j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i . 

Après avoir prélevé, su r une be t te rave-mère , 

u n cer ta in u o m b r e d ' œ i l l e t o n s , o n peut sectionner 

l o n g i t u d i n a l e m e n t la p l an t e en q u a t r e ou six 

par t i es , don t les plaies seront pansées au pouss ier 
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de cha rbon , pour les p lan te r en pépin ière sur 

couche ou d a n s la serre à ao cent iu iè l res cubes 

en tous sens . Chacune de ces sections est suscep

tible de donner u n p i e d - m è r e se c o m p o r t a n t 

com m e l ' aura i t fait u n e bet terave ent iè re . Le 

vieux f r agmen t de be t te rave ne sert le p lu s 

souvent que de suppor t c o m m e le porte-greffe, 

après avo i r fourni le suc nécessaire à la p remière 

phase de la nouvel le végétat ion. 

M. Gorain n 'est pas u n par t isan convaincu du 

fractionnement. Il lui r ep roche , en effet, de ne 

présenter q u ' u n e sû re té insuffisante au poin t de 

vue de la sélect ion, car il es t difficile de su ivre 

convenab lemen t l 'évolution des différents b o u r 

geons et d 'en é l iminer ceux qu i présente des 

cas d ' a t av i sme . M. Geschwind , a u con t ra i r e , 

t rouve q u e c'est u n e méthode avantageuse q u i 

c o m m e n c e à se généra l iser ; expé r imen tée à 

K l e i n - W a n z l e b e n , elle au ra i t pe rmis d é d o u b l e r 

et m ê m e de t r ip ler la product ion des graines 

pour u n m ô m e su je t . 

Les greffes, b o u t u r e s et sections placées en 

serres h u m i d e s p o u r la repr i se , son t t r a n s 

plantées en ple ine terre vers la fin de m a r s ou 

au c o m m e n c e m e n t d ' av r i l ; elles ont ainsi u n e 

certaine avance s u r les mères p lantées d i rec te 

m e n t en ple ine t e r r e . 

M. I lélot , qu i s'est occupé des méthodes de 

reproduct ion asexuel le d 'une façon toute pa r t i -
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culière, a ob lenu , en 1 8 9 9 , dans son exploi ta t ion 

do Noye l l e su r -Escau t , les r é su l t a t s su ivan t s : 

i ° B e t t e r a v e s e n t i è r e s . G r a i n e o b t e n u e p a r 

s u j e t 0 K ! ? , 2 I 0 

2 ° 1 / 2 b e t t e r a v e s . G r a i n e o b t e n u e p a r f r a c t i o n : 

1 8 0 g r a m m e s , ao i t o k 8 , 3 6 n 

3° 1 /^ b e t t e r a v e s . G r a i n e o b t e n u e p a r f r a c t i o n : 

1 6 0 g r a m m e s , s o i t oKG,64o 

4° G r e f ies . G r a i n e o b t e n u e p a r g r e f f o n : S a o ^ s o i t 

p o u r 4o g r . p r o v e n a n t d ' u n e m ê m e r a c i n e . i 3 k £ . 

P a r l 'application ra t ionnel le du grefïage et du 

b o u t u r a g e , M. Gorain pré tend avoir résolu du 

m ê m e coup u n double p rob l ème : 

1° La product ion de la g ra ine en p l u s g r a n d e 

quan t i t é ; 

2° L 'amél iora t ion de la race . 

Il a d é m o n t r é , pa r de récentes expér iences , 

qu ' i l était possible de p rodu i re , d a n s u n e p é 

riode de trois ans , toute la gra ine nécessaire à 

u n e us ine , quelle que soit son i m p o r t a n c e , 

s ans cesser de sélect ionner les él i tes . 

En ce q u i concerne l ' amél iora t ion de la 

qua l i t é des racines , il convient de faire des 

réserves , car la ques t ion est encore à l ' é tude . 

M. F . Desprez pré tend que la mé thode de m u l 

t ipl ication sexuelle est supér i eu re à la mé thode 

asexucl le , au po in t de vue du r e n d e m e n t à l 'hec

tare et de la r ichesse en sucre . 

M. Gorain tend à é tabl i r , au cont ra i re , q u e la 

g r a i n e de ses asexue l ï est., en m o y e n n e , non 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



seu l emen t égale, mais supér i eu re à celle p rove 

n a n t de la mère . P a r l ' é l imina t ion annue l le des 

ind iv idus infér ieurs , par le choix des œil letons 

mei l leurs don t chacun a un caractère propre , 

on peut espérer obteni r des semences supér ieures 

à celles p r o v e n a n t d ' une élite m ê m e très p u r e 

m e n t sélect ionnée, mais dans laquel le il y a u r a 

encore, m a l g r é tous les soins, mé lange de s a n g . 

Il est uti le qu 'on soit déf in i t ivement fixé su r 

es espérances q u e la général isat ion des méthodes 

de reproduc t ion asexuelle a lait concevoir . Mais 

en a d m e t t a n t m ê m e , ce qui n 'es t n u l l e m e n t 

p rouvé , q u e les semences issues de bou tu re s ou 

de greffes soient infér ieures à celles qu 'on 

obt ien t des rac ines d i r ec t emen t sélect ionnées, 

il restera à teni r compte de l ' augmen ta t ion des 

r e n d e m e n t s en semences réal isées. 11 convient 

de faire r e m a r q u e r , du reste, que la c o m p a r a i 

son ne doit pas s 'é tabl i r avec des semences de 

p remiè re généra t ion , mais avec des semences 

du commerce don t le cu l t i va t eu r est obligé de 

se con ten te r . 

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

d e b e t t e r a v e . — La va leur d ' une g ra ine dépend 

de p lus i eu r s facteurs ; 

i° De la race don t elle p rov ien t ; 

2 ° De sa t eneur en eau ; 

3° Des impure t é s ; 

4° De son pouvo i r germinat i f ; 
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5° Du n o m b r e de g e r m e s fourn is par un c e r 

ta in poids de g ln rncru lcs . 

La dé te rmina t ion de la race ne peut se faire 

que pa r un essai de c u l t u r e ; les au t res dé te r 

m i n a t i o n s se font p lu s ou mo ins faci lement au 

labora to i re . 

A pramière vue , l ' ana lyse de la g r a i n e de 

bet terave ne semble offrir a u c u n e diff iculté; 

mais il n ' en est mall ieu reusemeut pas ainsi et les 

résul ta ts fournis par différents expé r imen ta t eu r s 

var ien t souvent d a n s des l imiles assez cons idé

rables . Les différences constatées t i ennen t s u r t o u t 

à l ' échant i l lonnage et à la mise en g e r m i n a t i o n . 

L ' échan t i l lonnage est très délicat ; la mei l l eure 

méthode est celle préconisée par MM. Beaudet 

et Vivien, qu i consiste à pré lever à la m a i n , sur 

c h a q u e sac ou s eu l emen t su r u n e pa r t i e des 

sacs d ' u n e , l iv ra i son , u n e pet i te q u a n t i t é de 

g loméru le s su r l ' ensemble desquels , après m é 

lange , on pré lèvera en une seule fois toutes les 

prises dest inées à l ' ana lyse . 

h'humidité est dosé su r cinq g r a m m e s de 

semence non bro3 -ée, on laisse à l ' é tuve de 96 à 

g 8 0 , j u s q u ' à poids cons tan t . La différence d o n n e 

la teneur en eau. On calcule pour 100 g r a m m e s . 

P o u r le dosage des impuretés, il faut , d 'après 

M.Vivien ( ' ) , opérer su r 200 g r a m m e s au m i n i -

(1) VIVIEN e t SELLIER. — Sur Vanalyxe de la graine 
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de betterave. B u l l e t i n d e s C h i m i s t e s d e s u c r e r i e e t d e 

d i s t i l l e r i e . 

m u m , car il est i l lusoire d 'espérer ob ten i r , d a n s 

un échant i l lon de 5 à i o g r a m m e s , une répar t i t ion 

des i m p u r e t é s c o m m e elles se t rouvent d a n s la 

masse de la l iv ra i son , la propor t ion de ces i m 

pure tés dépassan t r a r e m e n t 4 ° / 0 ! et se t r ouvan t 

le plu3 f r équemment en l r e i , 5 et 2,5°/ 0. 

L'échant i l lon de 200 g r a m m e s est jelé s u r u n 

tamis à mai l les d 'un mi l l imèt re de côté p o u r 

séparer d 'abord la pouss ière que l 'on reeueil le 

sur u n e feuille de papier p o u r la faire passer 

dans une capsule tarée. On prend ensu i te les 

gra ines une à une p o u r en dé tacher , au moyen 

d 'une pet i te p ince , les morceaux de t iges, les 

pet i tes feuilles qu 'on ajoute a u x poussières dans 

la capsu le . On considère éga lement c o m m e i m 

pure tés les molécules de t e r re , les cai l loux, les 

balles de gra ines é t r angères , les g ra ines é t r an 

gères , les g loméru les don t les g ra ines sont 

par t ies , les feuilles, les coques de gra ines les 

glorriérules avortées , etc . 

Le nombre des glomérules d a n s un poids 

d o n n é de semences , et le poids d ' un certain 

n o m b r e de g loméru le s se d é t e r m i n e n t s imu l 

t a n é m e n t . M. Vivien r e c o m m a n d e de taire trois 

pr ises d'essais d ' env i ron cinq g r a m m e s que l 'on 

pèse e x a c t e m e n t ; on compte le n o m b r e de 
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glomêru les contenus d a n s chaque échant i l lon . 

Ou calcule ensui te le n o m b r e de g lomêrules 

contenus dans 1 0 0 g r a m m e s ou u n k i l o g r a m m e 

de gra ines , avec les chiffres des trois prises 

d 'essais , pu i s avec le poids total de ces prises et 

le n o m b r e total des g lomêru les qu i y sont 

con tenus . 

Le pouvoir' germinali/ se d é t e r m i n e à l 'aide 

d 'apparei ls spéciaux c o n n u s sous le n o m de ger-

mo i r s . Nous pensons , avec M. Vivien, que 

les méthodes les p lus s imples sont les mei l leurs ; 

tous les ge rmoi r s compl iqués doivent être pros

cr i t s et, comme, mi l ieu de g e r m i n a t i o n , il faut 

chois ir ent re le sable , la terre franche et le 

t e r r eau . P o u r obteni r des essais de g e r m i n a 

tion un résul ta t comparab le et u t i l e , M. Vivien 

r e c o m m a n d e de pré lever u n e q u a n t i t é de 

semence a u s s i r approchée que possible de 

5 g r a m m e s , contenant c o m m e il convient les 

grosses et les pet i tes g ra ines et q u e l 'on pèse. 

Les deux pr i ses , dont le n o m b r e se r approche le 

p lus de la moyenne , qu i on t servi à la déter

mina t ion des i m p u r e t é s , sont employées p o u r 

les essais en double du pouvoi r germinat i f . Le 

d é n o m b r e m e n t des g r a in s germées et des ge rmes 

poussées se fait le y" et le i3* j o u r de l 'essai ; la 

p remière n u m é r a t i o n sert à fixer l 'énergie ger

m i n a t i v e . M. Vivien fait ce d é n o m b r e m e n t au 

moyen de peti ts bâ tonne t s d ive r sement colorés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E n possession du n o m b r e de gra ines gerrnées 

et de celui des ge rmes ob tenus d ' un poids connu 

de semences p o u r deux essais condu i t s para l lè 

l emen t , on fait les calculs pour chaque essai et 

si les résul ta ts concordent , on prend la m o y e n n e 

des deux pour confectionner le bul le t in d ' ana lyse . 

M. Vivien a fait u n très g r a n d n o m b r e 

d 'analyses de gra ines de be t t e r aves ; voici les 

n o r m e s qu ' i l a proposées et qu i doivent répondre 

aux desiderata des cu l t iva teu r s , en s a u v e g a r d a n t 

les in térê ts des p roduc teu r s de gra ines : 

Humidité : M a x i m u m I J ° / 0 , l a t i t u d e 2 ° / 0 . 

Impuretés : M a x i m u m 3 ° / 0 , l a t i t u d e 2 ° / 0 . 

Si la graii ie se t rouvai t comprise dans ces 

la t i tudes , il y aura i t lieu de faire une réfaction 

propor t ionne l le . 

Nombre de. glomérules germes par kilogram

me après douze j o u r s : M i n i m u m 34 ooo ; la

t i tude 1300. 

Pouvoir germinatif après douze j o u r s : 

M i n i m u m 7 3 . 

Valeur culturale ap rèsdouze j ou r s : M i n i m u m 

72,75, la t i tude i , 5 o . 

Énergie germinalive après six j o u r s : Les ^ 

de bonnes gra ines doivent avoir g e r m é . 
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C H A P I T R E V 

INFLUENCE DU CLIMAT ET DU SOL 

C L I M A T 

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

l a r i c h e s s e de l a b e t t e r a v e à s u c r e . —• 

Le cl imat j oue u n rôle considérable dans la 

p roduc t ion de la bet terave riche et des récoltes 

abondantes . Les cu l t iva teurs n ' ignoren t pas que 

la bet terave a ime un c l imat chaud et h u m i d e , n i 

t rop sec, ni t rop froid, u n e t empé ra tu r e moyenne 

var ian t en t re 10 et i5° ; ces condi t ions sont sur

tout réalisées dans la zone tempérée , c'est à-dire 

en t re le 47° et le 5 4 e degrés de la t i tude Nord . 

La chaleur et la lumiè re sont les complémen t s 

indispensables à la format ion du sucre . P l u s la 

végéta t ion est régul ière p e n d a n t les 5 à 6 p r e 

miers mois que la p lan te doit res ter en te r re , 

p lu s les résul ta ts sont sat isfaisants. Un p r i n t e m p s 

tardif, une t e m p é r a t u r e i r régul iôre , un a u t o m n e 

p luv ieux produisent géné ra l emen t les plus m a u -
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vais effets, et les r endemen t s en poids et en 

sucre n o t a m m e n t , sont tou jours très médiocres . 

De la quan t i t é de cha leur reçue par la be t t e 

rave dépend s u r t o u t la du rée do la végé ta t ion . 

Souvent les ag r i cu l t eu r s , parfois les ag ronomes , 

pou versés dans les ques t ions do p h y s i q u e , on t 

cru éclailer le problèuïe en total isant le n o m b r e 

moyen de degrés de cha leur auxque l s la plante 

s'est t rouvée q u o t i d i e n n e m e n t portée à u n e 

m ê m e heure d u j o u r , pendan t les semailles et la 

levée, le déve loppement de la par t ie végétat ive 

et la m a t u r a t i o n . 

Est- i l besoin de dire que de tels calculs pré

sentent u n e incorrect ion évidente ? Ce qu ' i l 

impor t e de dé t e rmine r pour chaque phase de 

l 'évolut ion végétale, c'est, d ' une par t , le degré 

de chaleur m i n i m u m , o p t i m u m , m a x i m u m et 

la quantité de chaleur ( nombre de calories) 

reçue par la p lante . II est regret table que nous 

m a n q u i o n s de données précises à ce sujet . 

M. P a g n o u l s'est par t icu l iè rement occupé de 

l ' influence de la t empé ra tu r e sur les r endement s 

et la r ichesse en sucre de la be t te rave . En com

pa ran t les observat ions météorologiques de 

chaque campagne avec l 'évaluation des récoltes 

depuis 1870, il lu i a pa ru que les t empéra tu res 

de m a i , j u i n et jui l le t avaient u n e influpnre 

prépondé ran t s su r les r endement s et que la 

t e m p é r a t u r e de sep tembre avai t u n e influence 
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très accentuée sur la r ichesse. Le d i a g r a m m e 

ci-joint (Ji.g. 18) mon t r e t rès ne t t emen t cette in

fluence. 

L 'act ion de la lumière est non mo ins i m p o r 

tatile. Le sucre se forme dans les feuilles en 

quan t i t é s d ' au t an t p lus g randes que les radia

i t / 7 f V j 

F i s . 1 8 

t ions solaires son t plus v ives . M. P a g n o u l a fait, 

à ce sujet , des expériences 1res concluantes , en 

cu l t ivan t des het leraves sous cloche t r anspa ren te 

et sous cloche noire ( tableau de la p . 9 7 ) . 

Les résul ta ts ob tenus m o n t r e n t que la lu

m i è r e influe non seu lement su r la format ion du 
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sucre, ma i s qu 'e l le agi t encore su r la formation 

D é s i g n a t i o n 

A la 1 

2 H O Ù T 

umièro 

13 
s e p t e m b r e 

Dana u n 

2 H O L H 

demi-jour 

13 

septembre 

grammes g ;RAI I I IRJ[?5 gramnien grammes 

P o i d s m o y e n des 

r a c i n e s . . 4fio 2 2 . ' , i 017 6 6 7 

S u c r e p . ° / 0 . . 9,45 1,66 I , o 4 a 4 ,69 

S e l s a l c a l i n s p . n / 0 . 0 , 764 I , [fi I o,56o 1,4^0 
N i t r a t e s a l c a l i n s 

p . " / „ . . . . o ; r i3 o,o:lo o ,55 r 

des pr inc ipes azotes et des sels miné raux sur tou t 

des n i t ra tes et des carbonates (*). 

La pluie agi t p lus ou moins favorablement 

sur le r endemen t quant i ta t i f et qual i ta t i f de la 

betterave, mais les phénomènes météorologiques 

sont t e l l ement complexes, qu ' i l est bien difficile 

de dé te rmine r exac tement son influence. 

Les p lu ies prolongées au déhut de la végéta

tion la re ta rdent sens ib lement ; au m o m e n t de 

l ' a r rachage, elles d é t e r m i n e n t une dépression de 

la r ichesse en sucre . Mais c o m m e nous l ' avons 

mont ré , en pa r l an t du déve loppement de la 

be t te rave (Ghap. II) , cet appauvr i s semen t n 'est 

q u ' a p p a r e n t , il résul te de l 'accroissement en 

( l) P A G X O U I . . — Hulletin de la station agrono

mique d'Arras, iS85. 

M A L P E A U X — La b e t t e r a v e à sucre 7 
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poids de la rac ine p a r sui te d 'une absorpt ion 

d 'eau . On conçoit , cependant , quel les différences 

doit présenter dans ses r é su l t a t s Je r e n d e m e n t 

d ' une cu l t u r e , s u i v a n t que la récolte en est faite 

à. la sui te d ' u n e période de pluie ou d 'une période 

de sécheresse . 

S O T . 

N a t u r e d u s o l . — La bet terave à sucre est 

assez ex igeante sous le r a p p o r t du sol, elle 

d e m a n d e de bonnes ter res f ranches, profondes et 

fraîches sans être h u m i d e s ; les sols a rg i l o - s i l i -

ceux, a rg i lo-ca lca i res , r iches en h u m u s sont 

ceux qu 'e l l e préfère. D ' u n e man iè re généra le , 

on peu t dire que les bonnes ter res à blé sont 

p ropres à la be t te rave , avec cette différence tou

tefois, que le blé végète bien dans des terres 

cai l louteuses où il d o n n e un g r a in très lourd , 

a lors q u e la be t terave a besoin d 'une terre 

m e u b l e , facile à t ravai l ler , se p rê t an t sans rés is 

tance a. la levée de la g r a ine et à la pénét ra t ion 

d e l à rac ine , tout en favorisant le déve loppement 

de celle-ci . 

Les t e r res soulevées, les sols c rayeux ou sa

b l eux , les argi les tenaces et h u m i d e s , les terres 

défrichées r écemmen t , cons t i tuent p o u r la bette

rave des s ta t ions très défavorables , s u r t o u t au 

poin t de vue de l 'é laborat ion du suc re . 
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N A T U R E D U S O L 99 

E n généra l , les terres où l 'argi le , le calcaire et 

le sable sont mé langés à peu près en par t ies 

égales sont les me i l l eu res pour la be t terave , 

pou rvu qu 'e l les r en fe rmen t de l ' h u m u s ; c'est 

précisément p o u r cela que les l imons a rg i lo -sa -

b lonneux de la région du Nord et des env i rons 

de Pa r i s sont ceux qu i d o n n e n t les me i l l eu r s 

résul ta ts au po in t do v u e de la cu l ture de la 

be t te rave . La seule chose q u i l eur m a n q u e est la 

chaux , ma i s on y pare facilement p a r l ' emplo i 

de la m a r n e p rovenan t du sous-sol, ou pa r 

l 'apport d 'écumes de défécation. 

En Al lemagne , en Aut r i che et en Russie , la 

cu l tu re de la be t te rave à sucre s'est aussi cen t ra 

lisée dans les terres d 'a l luv ions . 

Dans la cu l tu re a l l emande , lus bonnes ter res à 

bet teraves doivent p résen te r les caractères su i 

van t s : sol chaud , actif, friable, facile à t ravai l ler , 

ni t rop h u m i d e , n i t rop sec, n i p ie r reux , avec 

sous-sol homogène et pe rméab le . 

La profondeur d u sol est à, p rendre en sérieuse 

cons idéra t ion . Deux terres d ' inégale fertilité 

peuvent , en effet, différer plutôt pa r leur épais 

seur que pa r l eur richesse en é léments fert i l i

s a n t s . P l u s le sol est favorable a u développe

m e n t des rac ines , et p lu s ces racines pénètrent 

profondément dans la terre pour y puiser l ' h u 

mid i té qui pe rme t de faire face à l 'évaporat ion 

journa l i è re , évaporat ion qui est éno rme p e n d a n t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les g randes cha leu r s . L ' ameub l f s semen t profond 

du sol est donc la condition môme de la réuss i te 

de la cu l tu re de la be t terave . 

A s s o l e m e n t . — Le t ravai l soigné des te r res , 

l 'usage des engra i s ch imiques ont donné au cul

t i va t eu r , en ce qu i concerne la place à accorder 

à la be t terave dans la ro ta t ion , u n e indépen

dance autrefois m é c o n n u e ; mais il ne faut cepen

d a n t pas pe rd re de vue q u ' u n bon assolement , 

appropr ié au sol, est nécessaire p o u r la cu l tu re 

de la bet terave comme p o u r celle d ' un g r a n d 

n o m b r e d ' au t res p lan tes . 

Dans la p lupar t des c i rconstances , la be t terave 

ne revient dans la m ê m e terre que tous les trois 

ou quaLre ans ; ce n 'est qu ' en terres t rès r i ches , 

c o m m e il s'en rencontre dans la région du Nord, 

qu 'où peu t la répéter avec succès dans un délai 

p lu s cour t . 

Su ivan t les condi t ions si diverses de sol, de 

c l ima t et do t r a i t emen t cu l tu ra l , on la fait 

ven i r après une céréale, après la p o m m e de terre 

ou u n e p lan te fourragère que l conque . 

La be t te rave cons t i tue un excel lent p récédent 

pour toutes les cu l tu res et, en pa r t i cu l i e r , p o u r le 

blé ; les fumures abondan te s qu ' on lui accorde, 

les n o m b r e u x sarclages qu 'e l le exige, les l abours 

profonds qu 'e l le nécessite exercent la p lus h e u 

reuse influence su r les récoltes su ivan tes . 

D 'après u n e s ta t i s t ique publ iée p a r la Société 
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d 'agr icu l tu re de Va lenc iennes , la p roduc t ion d u 

blé dans cet a r rond i s semen t depuis l ' i n t roduc 

tion de la bet lerave a passé de 35 3oo à 44 ooo 

hectoli tres ( ' ) . 

Nulle p lan te , p a r conséquen t , n 'amél iore davan

tage le sol et n 'est p lu s favorable à la cu l tu re du 

blé que la bet terave . Dans l 'assolement le p lus suivi 

en F r a n c e , la be t te rave vient en tête de rotation 

et reçoit la f u m u r e , ce qu i oblige, dans cer ta ines 

années , à semer le blé t rop tard et dans des t e r res 

ma l préparées . En A l l e m a g n e , au con t ra i re , le 

blé v ien t en tète de rota t ion et la be t te rave lu i 

succède ; on par t , en effet, de ce pr inc ipe : q u e le 

fumier nui t à la qual i té de la be t terave et que le 

blé cul t ivé en l igne , bien sarclé et p r o v e n a n t de 

variétés résis tantes peut suppor t e r u n e assez 

forte f u m u r e et p rendre la première place dans 

l ' asso lement . M. Dehéra in s'élève contre cette 

p r a t i q u e , a Les dange r s , dit-i l , sont évidents : 

d 'une p a r t , la verse, d ' au t re par t , l ' in t roduct ion 

des mauva i ses he rbes s . Nous ferons r e m a r q u e r 

que l 'assolement a l l emand se justif ie m i e u x 

dans ce pays que dans nos régions , en ra ison d u 

cl imat p lus cont inenta l qui rend les f roments 

moins pai l leux et est mo ins favorable à l 'enva

h i s s e m e n t du sol pa r les he rbes nuis ib les . On 

(!) J . B É N A R D . — Influence de la betterave sur les 

rendements du blè. C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d ' A g r i c u l 

t u r e , i g o o . 
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prévien t d 'a i l leurs en par l ie la verse pa r l ' em

ploi des engra i s phospha tés et par le choix d ' une 

variété r é s i s t an te , c o m m e le shôriff. 

On a essayé d ' in t rodu i re en F r a n c e l 'assole

men t a l l emand , mais sans succès. Les bet teraves 

cult ivées dans les condit ions ord ina i res r é 

ponden t suf f i samment a u x exigences de la 

sucrer ie qu i n ' a m ê m e pas in té rê t à d e m a n d e r 

m i e u x , car il n 'es t nu l l emen t p rouvé q u e le fu

mier employé assez long temps avan t les semai l les 

exerce une influence pernic ieuse su r la be t te 

rave , su r tou t s'il est b ien décomposé, Si on fait 

r e m a r q u e r , d ' a i l l eurs , que l 'emploi du fumier 

pour la cu l tu re du blé est r endu difficile pa r 

su i te du m a n q u e de t emps à u n e époque, où les 

a t te lages et les ouvr ie rs sont occupés pa r l 'arra

chage des r ac ines , on c o m p r e n d q u e les cul t iva

t eurs n ' a i en t pas d o n n é sui te a u x essais ent re

pr i s dans u n e voie qu i leur était ind iquée par 

leurs c o n c u r r e n t s . 

D 'après M . S c h r i b a u x , l ' assolement en Alle

m a g n e ne s 'éloigne guè re du su ivan t : i '" année , 

légumineuses ut plantes sarclées ; a c année , 

céréales d'hiver fumées ; 3 8 année , betteraves ; 

4-" année , céréales de printemps. Parfois les 

p lan tes fourragères sont laissées en dehors de 

l 'assolement et celui-ci devien t t r i enna l ; m a i s 

t ou jou r s la be t te rave succède à. une céréale fumée. 

E n F r a n c e , l ' a sso lement t r i enna l : 1™ a n n é e , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



betterave ; 2'' année , blé; 3° année , avoine, est 

au jourd 'hu i encore t rès su iv i . Mais c o m m e le 

fait r e m a r q u e r M. H. Raquet ( ' ) , u n parei l a s so 

lement est fort épu i san t et sal issant ; de là ce 

double conseil de dé t ru i re les mauvaises herbes 

par le déchaurnage et de faire un large emploi 

des engra i s c o m m e r c i a u x . 

En raison des exigences de la bet terave, du 

prix peu élevé du blé , de l 'extension a d o n n e r 

aux cu l tu re s fourragères , on fait en t re r généra 

lement la be t te rave dans un assolement de 

quat re a n s : 1™ année , betteraves, fumier et 

engrais chimiques ; 2e a n n é e , blé, engrais chi

miques ; 3 ° année , avoine ou orge, avec semis 

de trèfle dans une partie ; 4° année, partie en 

trèfle, partie en féverole, vesce, ou plantes di

verses. 

M. Dehéra in a proposé l ' assolement s u i v a n t : 

1™ année , betterave ; 2e année , avoi?ie ; 3 e a n n é e , 

trèfle ; 4 e année , blé, pour obvier aux inconvé

nients qu i résu l ten t de la récolta tardive de la 

bet terave à sucre . 

Les exemples pou r r a i en t être mu l t i p l i é s , 

mais ceux q u e nous venons de donner suffiront 

pour rense igner le lecteur su r la va leur dus 

différents asso lements adoptés dans les régions 

bel teravières . Les furmules var ient du reste à 

(') II . B A Q U E T . — Manuel du cultivateur de bette

raves à sucre, 1 8 8 5 . 
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l ' infini, et su ivant les nécessités des saisons, 

des c i rconstances imprévues , on remplace sans 

hési tat ion une p lan ta pa r u n e a u t r e . L 'essent iel 

est de t irer du sol le plus de p rodu i t s possible 

sans l 'épuiser et en le m a i n t e n a n t d a n s un état 

de propreté convenable . 

P r é p a r a t i o n d u s o l . — Une bonne p r é p a r a 

t ion du sol est u n e des condi l ions essentielles 

de la réussi te dans la cu l ture de la be t terave à 

sucre . Généralement , on fait veni r cette p lante 

après u n e céréale, blé ou avoine et, dans ces 

condi t ions , il convient de donner u n labour de 

déchaumage dans le bu t d 'aérer le sol, de pe r 

met t re a u x eaux pluviales de s ' infiltrer dans les 

profondeurs pour y former les réserves d ' h u m i 

dité indispensables à la végéta t ion , et de dé t ru i re 

les mauvaises herbes . 

Le déchaumage n 'es t q u ' u n e opérat ion pré

para toi re du labour . Celui-ci est exéculé fin 

octobre ou n o v e m b r e et doit être aussi profond 

que possible ; la bet terave est, en effet, une p lante 

p ivotante qu i exige , p o u r son développement 

normal^ une couche de terre bien ameub l i e et 

p o u r v u e d ' une pu i s san te réserve d ' h u m i d i t é 

dans les p rofondeurs . M. Mariage a fourni , au 

Congrès bet teravier de 1882, des résu l ta t s qu i 

m o n t r e n t bien tous les avan tages de l ' ameub l i s -

sement profond du sol ( tableau de la p . i o5 ) . 

L ' a m e u b l i s s e m e n t profond du sol est la con-
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dition m ê m e du succès d a n s la cu l tu re de la 

be t t e rave ; il con t r ibue , c o m m e l'a mont ré M. De-

D É S I G N A T I O N 

B E T T E R A V E S 

S U R I I É F O N C E M I I N T 

F A I T FIXANT l ' H I V E R 

S U R L A B O U R 

O R D I N A L R E 

H 11 P R I I I T B I N N S 

Poids moyen . . . . 
Densité du jus . 
Sucre ° / 0 de betterave 

K I L O G R A M M E S 

1 , 3 9 7 

6 , 1 

1 2 , 9 7 

K I L O G R A M M E S 

1 , 0 ^ 3 

5 , 1 

1 0 , 3 7 

hcra>'n ( ' ) , à a s su re r l ' approv i s ionnement d'eau 

du sous-so l lequel exerce u n e influence décisive 

sur l ' abondance des récoltes . 

Mais les l abour s profonds ne sont pas tou

jours possibles ; en tous cas, il y a u n e p rogres 

sion à observer . Un cu l t iva teur , qu i exécutera i t 

de p r i m e abord un labour de 2 3 à 3o cent imètres 

de profondeur su r un c h a m p q u i n 'a j a m a i s été 

t r ava i l l é q u ' à 1 2 ou i 5 cen t imèt res , s 'expose

rai t aux p lu s g raves mécomptes . 11 ne faut 

opérer l ' approfondissement de la couche arable 

qu 'avec u n e ex t r ême p rudence , et bien s o u v e n t 

ce résu l ta t ne sera ob tenu que par une série de 

labours successifs don t l 'exécut ion d e m a n d e r a 

p lus ieurs a n n é e s . 

( ! ) P . P . D E H K R A I N . — Le Travail du sol. A n n a l e s 

a g r o n o m i q u e s , 1 8 9 6 - 9 8 . 
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F i g , 19 

arable , on a u r a recours à l 'emploi de cha r rue s 

fouil leuses (fit/- 19) qu i ameub l i ron t le sous-

sol sans le r a m e n e r à la surface, On p o u r r a se 

servir , dans le m ê m e b u t , d ' une sorte de griffe 

adaptée à la par t ie pos tér ieure de la cha r rue et 

q u i fouille le fond de la raie (fig. 9 . 0 ) . 

L ' ameub l i s semen t du sol à une g rande profon-

Dans ces condi t ions , pour ar r iver r ap ide 

m e n t à l ' accroissement d 'épaisseur de la terre 
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(leur, quel que sojl le procédé employé , en t ra îne 

une a u g m e n t a t i o n considérable des frais de cul

ture , aussi n 'es t - i l pas encore en t ré dans la 

pra t ique cou ran te . Les cu l t iva teurs ne doivent 

pas oubl ier cependan t que c'est à la condit ion da 

faire des l abours profonds seu lement , qu ' i l s 

obt iendront des bet teraves r iches et conservan t 

leur régular i té de forme. S'il en est a u t r e m e n t , 

la bet terave développera des racines latérales en 

forme de pattes d 'a ra ignée , son a r rachage sera 

p lus oné reux en m ê m e temps qu 'e l le donnera 

heu à des ta res p lus considérables . 

Une fois le lahour exécuté , il n 'y a p lus qu 'à 

laisser la gelée ag i r sur la surface r e tournée . 

« La gelée mûr i t les labours , d isent les paysans 

et, en effet, elle t ravai l le pour eux en pu lvé r i 

sant le sol in f in iment mieux qu ' i l s ne p o u r 

ra ient le faire avec leurs i n s t r u m e n t s ( J) ». Au 

p r i n t e m p s , q u a n d ln t emps est favorable et que le 

sol para î t en bon état d ' h u m i d i t é , on donne les 

façons superficielles en vuo des prochaines 

semail les . Il faut che rcher à ob ten i r une terre 

meuble , bien rassise, car c'est à cette condi t ion 

que la be t te rave p o u r r a se développer régul iè re 

men t et avoir une bonne levée. 

Cer ta ins sols, t rop fermes après un h iver S e i n s 

gelées ou après de fortes p luies , a u r o n t besoin 

t 1) D E H K H A I N . — Loc. cit. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d 'un labour superficiel au p r i n t e m p s , mais géné
r a l emen t les façons prépara to i res données à la 
lierse et au scarificateur suffiront. On passera 
d 'abord avec la herse pu i s , pour ob ten i r u n e 
couche bien pulvér isée , on complé te ra la p ré 
para t ion en passant à p lus ieurs repr i ses avec le 
scarif icateur, la herse et le r o u l e a u . Le mode 
d 'emploi de ces i n s t r u m e n t s va r ie , du reste , 
su ivan t l ' apprécia t ion d u cu l t i va t eu r . 
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C H A P I T R E V I 

ENGRAIS 

E x i g e n c e s d e l a b e t t e r a v e . — La ques 

t ion des engra i s p o u r la bet terave est abso lu 

ment p r é p o n d é r a n t e ; elle a t ra i t non seulement 

à la n a t u r e et à la q u a n t i t é de ceux-ci , mais en 

core à l 'époque de l 'épandage et au mode de ré

parti t ion dans le sol, elle dépend auss i , dans u n e 

certaine mesu re , de l 'assolement adopté . 

La bet terave est au n o m b r e des p lan tes dont 

la cu l tu re contr ibue le p lus à placer les te r res 

dans les condi t ions les p lus favorables à la p r o 

duct ion. Le sucre , en effet, qu i est la base de sa 

valeur cu l tu ra le , n 'en lève r ien au sol des élé

men t s de fertilité pu i squ ' i l se forme dans les 

feuilles a u x dépens des é léments de l 'air et de 

l 'eau, ma i s pour qu ' i l puisse s 'accumuler dans 

la rac ine , il faut donner à la plante une n o u r r i 

tu re complète au moyen du fumier et des e n 

gra i s ch imiques . Les avances ainsi faites au sol 
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ne sont pas to ta lement pe rdues , elles sont r é c u 

pérées en par t ie par les feuilles et par les collets 

que l 'on enfoui t , pa r les pu lpes q u i sont c o n 

sommées par le bétai l et don t u n e par t ie des élé

m e n t s se re t rouvent d a n s le fumier , par les 

é cumes , les dépôts des bass ins de décanta t ion , 

les débr is d é r a c i n e s , en u n m o t tous les rés idus 

du t ravai l a u x us ines q u e l 'on ut i l ise c o m m e 

engra i s . Les seules par t ies de ma t i è res enlevées 

au sol par la be t terave et qu ' i l semble difficile 

d 'évi ter , sont celles occasionnées par le bétail 

auque l le cu l t iva teur d i s t r ibue les pulpes , et pa r 

le sucre e t les mélasses sous forme de mat ières 

sa l ines . 

Lo r squ 'on considère la faible impor tance de 

ces pertes et que l'on met en r ega rd l 'amél iora

tion qu i résu l te de la cu l tu re de la be t te rave , 

on est amené à reconna î t re q u e celle-ci con

t r ibue le plus efficacement à placer les terres 

dans des condi t ions favorables a la p roduc t ion 

en généra l . 

Quels sont les engra i s qu i c o n v i e n n e n t à la 

bet terave ? 

P o u r répondre à cette ques t ion , il faut é v i 

d e m m e n t connaî t re la na tu re et la quan t i t é des 

é léments fert i l isants que la p lante e m p r u n t e au 

sol pour acquér i r son complet déve loppement . 

Or, d 'après MM. Muntz et Girard , u n e récolte 

moyenne de 3o ooo k i l o g r a m m e s de feuilles en-
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lève au sol les quantités suivantes d'éléments 

utiles ( J) : 

Quantités d'éléments pris au iol 

Désignation —. 
F e u i l l e » Tota l 

k i l o g r a m m e s k i logrammes k i logrammes 

¿ 8 »4 
A c i d e p h o s p h o r i q u e . 33 12 45 

120 48 iG8 
i 5 43,2 58,2 

M a g n é s i e 21 39.6 6o,6 

.Nous ne d o n n o n s ces chiflres q u ' à t i t re de 

s imple ind ica t ion , car i ls sont t rès var iables , non 

seulement avec le r e n d e m e n t à l 'hectare , mais 

encore avec la r ichesse saccharine de la bet te

rave . Il résul te des recherches de M. P a g n o u l 

que la be t te rave riche épuise moins le sol que la 

bet terave pauv re . Nous i n d i q u o n s , p . 112, les ré

sul ta ts ob t enus avec des racines de richesses dif

férentes ( 2 ) : 

La bet terave r iche , b ien qu 'e l le exige de fortes 

doses d 'engra is , est donc , en réali té, moins épui

sante q u e la be t terave p a u v r e qui est p lus 

chargée d ' é léments de produc t ion , ma i s les dif

férences en t re les facultés épuisantes des b e t t e -

(*) M U N T Z e t G I R A R D . — Les engrais, t. I . 
(2j P A G N O T : I . . — Hulletinde la station agronomique 

du Pas-de-Calais, 1882-1883. 
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raves de qua l i tés diverses sont dues encore à u n e 

au t r e cause . Les feuilles laissées s u r le sol lui 

r e s t i tuen t u n e cer taine propor t ion des ma t i è res 

fert i l isantes enlevées ; or , la t eneu r en mat ières 

miné ra le s est p lus élevée dans les feuilles de 

RENIIEMANT 
à L ' b e c t a r B 

SUCRE 

P. °/o 

SELG ENLEVÉS 
à L'HECTARE 

A ZOTE 
ENLIÎVÔ à 
L'HECT ARE 

VALEUR 
DE J'ANCRAIS 

ENLEVÉ 
À I'IIECTARE 

KILOGRAMMES KILOGRAMMES LIILOGRAMMOS FRANCS 

3 8 O O O I 5 N 4 7 6 1 9 8 

[¡,0 O O O I 3 , 5 I 4 O 8 8 

OOO 1 3 , 2 1 7 6 IO3 

4 6 O O O 1 1 , 0 2 0 7 1 1 4 3 2 1 

5O 0 0 0 9 , 5 2 5 0 I 5 O 4 0 0 

5 5 0 0 0 8 , 4 3 3 0 5 I 6 

betteraves r iches q u e dans les feuilles de hotte-

raves pauvres , ainsi qu ' i l résul te des ana lyses de 

MAL Champion et Pel le t , et, d 'un au t re côté, le 

poids des feuilles a u g m e n t e au fur et à mesure 

que la richesse s'élève. 

M. Dehéra in , en c o m p a r a n t u n e be t te rave 

r iche à u n e be t te rave pauv re , a t rouvé que le 

poids des feuilles p o u r cent de rac ines était de 

61 dans la p remiè re et de 20 dans la seconde. 

Ains i la c u l t u r e de la bet terave r iche, c'est 

non seu lement le bénéUce pour le cu l t iva teur , 

ma i s encore la fertilité du sol ménagée et l 'ave

ni r sauvegardé . 
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A p p l i c a t i o n e t a p p r o p r i a t i o n d e s e n 

g r a i s . — P o u r obtenir u n e bonne récolte de la 

betterave à sucre , il est nécessaire q u e le sol 

renferme en quan t i t é s et en p ropor t ions dé te r 

minées chacun des é léments fondamentaux de 

la product ion . C o m m e l'a si b ien d i t M. W a g n e r , 

le rendement est toujours proportionnel à la 

quantité de matières fertilisantes qui existe 

dans le sol en quantité moindre relativement 

aux autres éléments. I l est donc i m p o r t a n t de 

res t i tuer au sol les é léments fondamentaux de 

la p roduc t ion dans u n r appor t convenable . Le 

fumier seul ne pour ra i t 'Hre employé d a n s ce 

but , d ' au t an t p lus q u e lorsqu ' i l est app l iqué 

peu de t emps a v a n t les semai l les , il d é p r i m e 

la richesse sacchar ine , a u g m e n t e la t eneu r en 

sels m i n é r a u x et donne des be t te raves r ac i -

neuses . E n A l l e m a g n e , on a m ê m e a b a n 

donné, pour ainsi d i re , le fumier p o u r la bette

rave qui v ient après blé fumé . I l y a là cepen

dant de l ' exagéra t ion . M. Maerker fait remar

quer q u ' u n g r a n d n o m b r e de cul t iva teurs des 

p lus d i s t ingués de la province de Saxe e m 

ploient m a i n t e n a n t des doses modérées de fu

mier à l ' a u t o m n e , et ils ob t i ennen t des r ende

ments élevés sans que la richesse et la pure té du 

j u s en souffrent. 

On serait fondé à in te rd i re le fumier r épandu 

au p r i n t e m p s , l ' inobservat ion de cette règle est 

M I L F U N I — L A B E T T E R A V E k S U C R E 8 
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Dé M J N A T Î O N 
A V E C . F I L M S D E 

F U I N I E I ' 

AVFRR P R I E R A if 

I N I Q U E 5 

S R A N I M E S G - R A M I R I E S 

P o i d s m o y e n d e s r a c i n e s , San 

S u c r e p . ° /o d e b e t t e r a v e . 4 . 4 * 
13, ;"i 1 

S e l s a l c a l i n s p . ° / 0 de b e t t e r a v e 1 , 0 2 6 0 , 4 0 ? . 

N i t r a t e p . ° / 0 d e b e t t e r a v e 0 , ^ 2 $ 0 , 4 0 2 

l ' U N E des causes de la pauv re t é des rac ines que 

la pelite cu l tu re livre, dans cer ta ines années , aux 

sucrer ies . Ma lheureusemen t , il a r r ive f r équem

m e n t que la quan t i t é de fumier nécessaire à la 

fumure de la bet terave, à l ' a u t o m n e ou p e n d a n t 

l 'h iver , est insuffisante et , dans ces condi t ions , 

on est obligé de fumer au p r i n t e m p s une part ie 

des terres consacrées à la cu l tu re de cette p lan te ; 

l 'engrais t ient alors L E sol léger et rend la bet te

rave racinouse. C'est pour parer ft cet inconvé

n ien t que M. R a q u e t a r e c o m m a n d é de ne se 

servir , en h iver , que de litière coupée et de n ' E N 

t e r r e r que fort peu le fumier . 

Dans tous les cas, la propor t ion de cet engrais 

ne doit j a m a i s être exagérée ; u n excès d'azote^ 

sur tou t s'il ne doit agi r q u e dans la dern iè re pé

riode de la végéta t ion , en t ra îne tou jours une d i 

minu t ion de la r ichesse sacchar ine , tandis qu'i l 

a u g m e n t e la propor t ion de mat iè res sal ines con

t enues dans la sucrer ie . Comme exemple do 

celle influencé funeste du fumier employé à 

forte dose n o u s pouvons citer l 'expérience sui

van te faite par M. P a g n o u l : 
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Le pa rcage des m o u t o n s n u i t aussi à la 

qual i té de la b e t t e r a v e ; cependant son inf luence 

est moins fâcheuse s'il est fait m o d é r é m e n t 

a v a n t l 'h iver . L 'emplo i des engra i s l i qu ides 

exerce éga lemen t u n e action nuis ible S U R la q u a 

lité des rac ines , lorsqu ' i l est p r a t i q u é t rop tard 

en S A I S O N . L A f u m u r e qui pa ra î t la p lu s conve

nable est l ' appl icat ion, avan t ou p e n d a n t l 'h iver , 

de 20 à 3o O O O k i l o g r a m m e s de fumier ; le C O M 

p l é m e n t est fourni au p r i n t e m p s par les en

gra is du c o m m e r c e . 

E n g r a i s a z o t é s . — L'azote est un des élé

men t s les p lus nécessaires a u déve loppement de 

toutes les p l an te s ; mais , p o u r l a be t t e rave , il i m 

porte de ne pas en exagérer l ' emploi et de le 

donner sous une forme r a p i d e m e n t ass imi lab le . 

Les engra i s azotés appl iqués en excès refar

dent la m a t u r a t i o n et d i m i n u e n t la r ichesse 

en sucre , en m ê m e t emps qu ' i ls a u g m e n t e n t 

la t eneur en sels m i n é r a u x . Nous ci terons 

un seul exemple p r i s dans les expériences de 

M. P a g n o u l : 

F c r t f l inie 
D é s i g n a t i o n S a n s engra i s l i a s ni Fait» 

il'arn tiicin [ttrjrjc 

g r a m m e s g r a m m e s 

P o i d s m o y e n d e s r a c i n e s . . 368 8f>7 

R i c h e s s e en s u c r e . . I 3 , : Ï i o , 5 

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

0 . 3 3 9 0 , 6 6 ; 
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Ces résul ta ts se sont encore confirmés dans 

une au t r e expérience faite s u r deux parcel les , 

dont l ' une avai t reçu de l'azote et l ' au t re do 

fortes doses d 'engra is m i n é r a u x sans azote. Cette 

dernière d o n n a des rac ines qu i contena ien t deux 

fois moins de sels a lca l ins que la p r e m i è r e . 

Ces recherches ont été faites en 1873-1874, 

c'est-à-dire à u n e époque où l 'on pré tenda i t que 

la be t te rave , dans les rég ions où elle étai t cu l 

tivée depuis l ong temps , ne pouvai t plus donner 

q u e des résul ta ts fort infér ieurs à ceux que l'on 

en obtenai t à l 'or igine de la sucrer ie , que le sol 

étai t épuisé par l ' abus de celle c u l t u r e et que 

l ' indus t r ie sucricre serait obligé d ' a b a n d o n n e r 

u n j o u r ces contrées qu 'e l le avait r endu si pros

pères . 

Celte op in ion a été très n e t t e m e n t comba t tue 

par MM. Dehéra in et P a g n o u l qui m o n t r è r e n t 

que l ' appauvr i s semen t de la bet terave résul ta i t 

de l ' abus des engra i s azotés, les terres enr ichies 

par de copieuses f u m u r e s , ne recevant pas d 'en

gra is phospha tés , n e po r t a i en t p l u s que de 

grosses rac ines gonflées d ' eau , r iches en s u b s 

tances a lbumino ïdes , mais pauvres en azote. 

« La cu l tu re , di t M. D e h é r a i n , pér ic l i ta i t non 

par famine , mais pa r p lé thore ». C'est ce qu 'on t 

complè t emen t confirmé les résul ta ts ob t enus en 

g r a n d e c u l t u r e depuis i884-

P a r m i les engra is azotés, le n i t r a t e de soude 
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est celui dont l 'emploi est le p lus r épandu . 

Il faut l 'associer avec les engra is phospha tés 

et potassiques dans des propor t ions c o n v e 

nables p o u r olfrir à la bet terave u n e a l i m e n 

tat ion n o r m a l e . Si on en exagère les doses, 

sur tout si les appl icat ions on t lieu ta rd ivement , 

il dé t ru i t l ' équi l ibre nutri t if , r e ta rde la m a t u r a 

tion et dép r ime la r ichesse en sucre . En e m 

ployant des doses considérables de n i t ra te de 

soude, Helriegel a fait t omber la t eneur en sucre 

de i ô ,5 à i 3 ,6 ° / 0 . 

A une cer taine époque , on a abusé du n i t ra te 

de soude et, dans la région du Nord, on en a e m -

ployé j u s q u ' à 1 oon et m ê m e 1 5oo k i l og rammes 

par hec ta re . Actue l lement , on dépasse r a r e m e n t 

4oo à 5oo k i l o g r a m m e s par hectare ; on a r e 

connu , en effet, que les doses excessives de n i 

t r a t e , ou t re qu 'e l les en t r a înen t en pure perte des 

dépenses considérables , exercent un effet désas

t r e u x , t a n t s u r la qua l i t é de la récolte que s u r 

les propr ié tés phys iques du sol. 

P a r m i les expé r imen ta t eu r s qui se sont oc

cupés de la fumure de la bet terave, cer ta ins , et 

c'est le p lus g r a n d nombre , r e c o m m a n d e n t l 'em

ploi du n i t ra te de soude, d 'autres d o n n e n t 

la préférence au sulfate d ' ammon iaque . Dans 

les expériences de M. IWaerker, le sulfate d ' am

m o n i a q u e s'est m o n t r é inférieur au ni t ra te de 

soude, lequel a donné un supp lémen t de r e n d e -
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m e n t s 'élevant en moyenne à 2 000 k i l o g r a m m e s 

par hec tare . M. Pngnou l a ob tenu avec le n i 

t r a t e de soude u n e r ichesse s accha r ine un peu 

p lus élevée et u n r e n d e m e n t un peu p l u s 

g r a n d , mais il lui a pa ru difficile de conclure 

en faveur de l 'un ou de l ' au t re de ces e n g r a i s . 

Nous s o m m e s d 'accord avec M. P a g n o u l p o u r 

dire que l 'azote, sous ses différentes formes, agit 

tou jours à peu près de la m ê m e façon, à cond i 

t ion qu ' i l soit suf f i samment ass imi lab le ; le cul

t iva teur doit su r tou t tenir compte , d a n s le choix 

des engra i s , du pr ix auque l l 'azote lui est offert 

par le commerce . 

Dans la région du Nord , on d i m i n u e souven t 

la propor t ion de n i t r a t e pour lu i subs t i t ue r des 

engrais o r g a n i q u e s : sang desséché, v iande des

séchée, g u a n o de poissons, t o u r t e a u x , etc. 

M. Dél ierai^ a pa r t i cu l i è r emen t é tud ié l 'act ion 

des t o u r t e a u x su r la be t terave à sucre . Dans ses 

expériences de Gr ignon et de W a r d r e c q u e a 

(Pas-de-Calais) , les fortes doses de cet engra i s 

ont l égè rement élevé le r endemen t , ma i s elles 

ont u n peu d i m i n u é la r ichesse ; toutefois les 

différences étaient faible». 

Le calcul des quant i t és d 'engra is azotés a e m 

ployer pour la bet terave est des plus difficile, car 

il faut t en i r compte de la r ichesse du sol, de l'azote 

du fumier et faire u n e par t assez large à l ' imprévu . 

Si nous a d m e t t o n s toutefois, avec M, P e h é r a i n , 
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q u B le t iers de l 'azote du fumier peut être utilisai 

l a différence, qu i existe en t re la q u a n t i t é d'azote 

exigée par u n e réculte de 4ouoo k i l o g r a m m e s e t 

la somme supposée de l 'azote ut i l isable fourni pa r 

le sol et le fumier , r ep résen te la propor t ion qu ' i l 

faut d e m a n d e r aux engra is c o m p l é m e n t a i r e s . 

En t enan t compte des pertes p robables , a5o a 

3oo k i l o g r a m m e s de n i t ra te de soude et 2:10 à 

3oo k i l o g r a m m e * de s a n g desséché r ep résen te 

ra ien t peut-ê t re fo mei l leur ensemble d ' a l i m e n t s 

azotés à fourn i r à l a be t te rave , soit ; 

35 k i l o g r a m m e s d'azote n i t r ique ; 

3o à 35 k i l o g r a m m e s d'azote o rgan ique , 

On pour ra i t r emplacer le s ang desséché par 

les t ou r t eaux ou tout a u t r e engra i s o rgan ique 

facilement décompo^able , mais à la condi t ion 

de les employer do bonne heure , parce quo leur 

assimilation exige des t ransformat ions préalables 

qui la r enden t plus difficile et p lus lenle . 

E n g r a i s p h o s p h a t é s - — L'acide p h o s p h o -

r ique est auss i ind ispensable que Lazólo au dé ' 

ve loppement de la bet terave, et cependan t son 

influence ne s'est pas tou jours manifestée d 'une 

maniè re aussi cons lan te que celle de l'azola 

dans les expériences qu i on t été failes avec les 

engra i s phospha tés . Cette diversité d'action t ient 

s u r l o u l à l a p ropor t ion p lus ou moins g r a n d e 

de phospha te ass imi lab le préexis tant dans le 

sol, Les n o m b r e u s e s expériences cu l tu ra les de 
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MM. P a g n o u l et P e t e r m a n n cons ta ten t l'in

fluence sa lu ta i re d 'une addit ion de superphos

p h a t e sur les terres dont la r ichesse en acide 

p h o s p h o r i q u e est infér ieure à o . i ° / 0 . En ajou

t a n t ces engra i s au n i t ra te , M. P a g n o u l a ob

t enu u n e r ichesse en sucre plus g r a n d e et, ce 

qui est pa r t i cu l i è r emen t à no te r , u n e propor

tion mo ind re de n i t ra tes dans la p l an t e et de 

carbona tes a lca l ins dans ses cendres . 

D 'après le professeur Sloklasa , de P r a g u e , 

l 'acide p h o s p h o r i q u e agit p r inc ipa lemen t sur la 

format ion de la mat iè re colorante verte des 

feuil les, la ch lo rophy l l e , de laquel le dépend 

l 'é laborat ion d u sucre , et m é m o la vie de la 

p l an te . La présence de l 'acide phospho r ique 

pa ra î t favoriser la levée ; mais quel le que soit le 

mode d 'act ion de cet é l émen t , son in tervent ion 

d a n s les p h é n o m è n e s de la végéta t ion est absolu

m e n t nécessaire et, en supposan t q u e la t e r re en 

soit suff isamment p o u r v u e , il est toujours avan

t a g e u x de le faire e n t r e r dans la composi t ion 

des eng ra i s employés , afin de res t i tuer au sol la 

por t ion qu i lui es t enlevée p a r les p l an te s . Le 

p r i x des engra i s phospha t é s est d 'a i l leurs peu 

élevé, l e u r excès ne peu t n u i r e , c o m m e le ferait 

u n excès d 'azote, e t ils cons t i tuen t u n e réserve 

ut i l isable pour l ' aven i r . On ob t i endra de bons ré

sul ta ts en associant l 'azote et l 'acide phospho

r ique d a n s le rappor t de 2 à 3 , soit environ 
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5oo à 600 k i l o g r a m m e s de supe rphospha t e p a r 

hec ta re . On p o u r r a i t subs t i luo r par t i e l l ement 

ou complè t emen t les scories a u x s u p e r p h o s 

pha te s d a n s les terres pauvres en calcai re . 

MM. Têtard et fils, de Gonesse, ont fait à ce sujet 

dans l eu r exploi la t ion modèle des essais compa

ratifs dont les r é su l t a t s fournissent de très ut i les 

indicat ions sur la va leu r comparée des deux 

sources d 'acide p h o s p h o r i q u e . Voici s o m m a i r e 

men t les r é su l t a t s ob tenus : 

0 î 
^ 0 

fil 
D é s i g n a t i n a g £ 

S
u

cr
e 

p
 

k i l o g . k i l o g 

{ O O O s c o r i e s 

I p e F a i ' c e l l e < 200 chlorure de potass ium. V , - a n i 3 , 8 B 4 S l 9 

( 3 û o n i t r a t e de souda . 

2' / / < '¿00 ch lorure de p o t a s s i u m . l\i 0 7 6 r4,So fi 2 2 7 

3 " / / < 

( 

3 0 0 chlorure de potass ium. 

2 0 0 nuperiiuosphatfl . • 

2 0 O chloruru de potass ium. 

5 i 25f t 14.38 7 3 3 7 

4" II 
5 o O superphosphate* 

42 3 o o i 4 ,o5 5 8 o 3 

L'emploi des phospha te s m i n é r a u x nature ls 

n 'est pas très r é p a n d u , ces engra is é tan t d 'une 
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assimilat ion t rès l e n t e ; toutefois, en raison de 

leur p r ix peu élevé, on peut les répandre avec 

a v a n t a g e dans les terres suff isamment fournies 

d'acide p h o s p h o r i q u e ass imi lab le . 

E n g r a i s p o t a s s i q u e s . — D e g randes diver

gences de vues se sont produi tes en ces dern ières 

années , au sujet de la va leur des engra i s potas

s iques appl iqués d i rec tement à la cu l tu re de la 

be t t e rave à sucre . On a d m e t g é n é r a l e m e n t q u e 

ces engra i s , su r tou t ceux qui sont r iches en 

chlore , dép r imen t le t an t p o u r cent de sucre et 

abaissent m ê m e le r e n d e m e n t en poids . Les re> 

cherches de M. P e t e r m a n n on t mis en évidence 

l ' influence nuis ib le du ch lo ru re de po tass ium 

s u r la r ichesse sacchar ine , ma i s , d ' au t re p a r t , 

des essais effectués en Al l emagne et en Kelgiquo 

pa r MM. Maerker , Damseaux et Sme t s , en terres 

lourdes c o m m e en terres légères, avec de fortes 

doses de potasse, m ê m e sous forme de ka ïn i t e 

r iche en chlore , ont d o n n é des r é su l t a t s favo

rables , t an t au poin t de vue de la qua l i t é que 

de la q u a n t i t é de la récol te: 

M. C. Schre ider , a g r o n o m e de la province 

du L i m b o u r g , a fait, de nombreuses expériences 

avec les engra i s po tass iques dans des sels de na

tures différentes et il a obtenu pa r tou t des ré

su l t a t s favorables, sauf dans les te r res sab lon

neuses , où il a constaté une dépression de la 

r ichesse sacchar ine auss i bien avec le c h l o r u r e 
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de polass ium qu ' avec le sulfate de po ta s se . 11 
est probable, di t- i l , q u ' u n e applicat ion hâ t ive des 
engrais potassiques et une addit ion suffisante 
de chaux ou de calcaire a s su re ra i en t l 'action da 
la potasse dans tous les sols . 

En Al lemagne , on a beaucoup préconisé 
l 'emploi des engra i s potass iques ; toutefois il ne 
faut pas]cn abuser , s u r t o u t dans les te r res fortes, 
qui sont g é n é r a l e m e n t bien fournies de potasse . 
A doses modérées , ces engra i s donnen t souven t 
de bons r é su l t a t s , t a n t pour la qual i té q u e pour 
la q u a n t i t é ; ma i s ici encore , l 'essai direct doit 
guider le pra t ic ien . « On ne peu t méconna î t r e , 
dit M, JJamseaux, q u e la be t terave a de g randes 
exigences en potasse, et q u e la diffusion de ce 
corps dans la couche arable et dans les profon
deurs est 1res l en te . Si des cu l t iva teurs no l 'ap
pl iquent pas u t i l emen t a l 'état d ' engra i s potas
sique p r o p r e m e n t d i t , il faut considérer s'ils 
n 'en a l imen ten t pas leurs terres a u t r e m e n t , pa r 
exemple, par des fumures abondan tes de . fumier 
riche, par des chau lages dégageant la potasse de 
ses combina i sons , etc. Quoi qu ' i l en soit, c'est 
sous forme de sulfate ou bien de carbonate de 
potass ium qu ' i l convient su r tou t d ' app l iquer la 
potasse à la be t te rave , et, pour p lus de sécuri té , 
à la cu l tu re précédente », 

Enfin il va sans dire que le sol doit renfermer 
de la c h a u x en q u a n t i t é suffisante ; la mei l l eure 
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maniè re p o u r lui res t i tuer ont é l émen t au vo is i 

nage des sucrpries, est d ' app l iquer des écumes 

de défécation qu 'on t r anspor te su r les te r res en 

j a n v i e r ou février, et q u ' o n en t e r r e p a r des 

l abours ; dans la région du Nord, on les emploie à 

la dose de 20 à 3o 000 k i l o g r a m m e s à l 'hec tare . 

Ces mat iè res ferti l isantes qu i r enfe rment non 

seu lement du calcaire , ma i s encore de la chaux 

l ib ree t de l'azote o r g a n i q u e , réussissent p a r t i c u 

l i è rement bien dans les terres arg i leuses . 

C h a m p s d ' e s s a i s . — On voit d 'après les i nd i 

cat ions q u e nous avons données , combien il s e 

rai t u t i le aux cu l t iva teurs de bien conna î t re tout 

à la fois : i ° ce que réc lament les p lan tes qu ' i l s 

cu l t ivent , et 2° ce qu i m a n q u e à l eur te r re . 

La recherche des pr incipes nécessaires aux 

p lan tes réc lame les ressources de la ch imie et 

r en t r e par t icu l iè rement dans le doma ine de la 

science expé r imen ta l e . Mais il n 'en est p lus de 

môme lorsqu ' i l s 'agit de rechercher ce qui m a n q u e 

au sol. P o u r résoudre cette ques t ion , on peut se 

basar s u r les indicat ions fournies par les analyses 

ch imiques des te r res , mais les p lus directes et 

les p lus sûres sont celles q u e d o n n e n t les p lantes 

e l les -mêmes . II faut que la précision et le calcul 

i n t e rv i ennen t au jou rd ' hu i dans les opéra t ions de 

la cu l tu re com m e ils i n t e rv i ennen t dans les opéra

t ions indus t r ie l les , il faut que chaque cul t ivateur 

ai t son c h a m p , et m ê m e ses c h a m p s d'essais qui lui 
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permet t ron t d ' é tud i e r , d ' une m a n i è r e mé thod ique 

sur des parcelles isolées, les différents é léments 

fertilisants seuls ou associés, en faisant varier les 

quant i tés et en s u p p r i m a n t m ê m e un ou p lus i eu r s 

desé léments . Po in t n 'es t besoin pour cela d 'opérer 

sur de g randes surfaces, car les expériences son t 

toujours onéreuses lorsqu'el les sont faites s u r 

une g r a n d e échelle, elles ne pe rmet l en t pas , d u 

reste, d 'opérer dans des condi t ionsbien ident iques 

et d'effectuer des m e s u r e s et des pesées exactes . 

On n 'a pas à c ra indre d ' appauvr i r le sol pa r 

la suppress ion des pr inc ipes fert i l isants recon

nus inut i les , les c h a m p s d 'expériences peuvent 

toujours ind ique r , en effet, le momen t où ces 

pr incipes c o m m e n c e n t à faire défaut et où leur 

achat const i tue une dépense r é m u n é r a t r i c e . Les 

c h a m p s d'essais bien élablis pou r r a i en t d i spen

ser de faire l 'analyse d u sol ; ma i s ce qu ' i l y a 

de plus sûr , dit M. Risler , c'est d 'employer à la 

fois les deux moyens : l 'un sert de contrôle à 

l ' au t re . 

M o d e d ' e m p l o i d e s e n g r a i s . — Le mode 

d 'emploi des engra is est loin d 'être indifférent. 

M. P e t e r m a n n , qu i a pa r t i cu l i è remen t é tudié 

cette ques t ion , a t rouvé que l 'enfouissement des 

engrais artificiels à la cha r rue est de beaucoup 

supér ieur au procédé q u i consiste a i e s r é p a n d r e 

à la surface du labour et à les enfouir à l 'extir-

p a t e u r . 
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D a n s la cu l tu re do la bet terave à sucre 

on r é p a n d généra lemen t les engra i s à la vo lée ; 

c'est en que lque sorte le mode de répar t i t ion 

c lass ique conseillé par tous les a g r o n o m e s . Ce

pendan t M. Derome de Bavay s'est fait, il y a 

que lques années , l ' a rdent p r o p a g a t e u r de l 'épan-

dage des engra is sous les l ignes de semis ; les ré 

sul ta ts qu ' i l a o b l e n u s e n d i s t r ibuan t l ' engrais 

et la semence au moyen d 'un semoir m i x t e de 

sa const ruct ion on t été d ' au tan t p lus favorables 

que les l ignes étaient p l u s r approchées . 

De nouvel les expér iences furent é tabl ies en 

Russ ie , en 1898, pa r le D r Kudellca, pour déter

m i n e r l ' influence de la d i s t r ibu t ion des engra is 

d a n s la c u l t u r e de la be t t e rave . Les chiffres du 

t ab leau de la page su ivan t e a t t r ibuen t à l 'engrais 

agg loméré un avan tage manifeste . 

La répart i t ion des engrais sous les l ignes de 

semis permet donc de t i rer des ma t i è res fertili

santes un effet p lus ut i le et p lus complet ; mais 

elle offre dos difficultés d 'exécut ion dans la 

g r a n d e cu l tu re , car il est, à l 'heure actuel le , bien 

peu de semoirs mix tes q u i d i s t r ibuen t à la fuis 

l 'engrais et la semence d ' une façon sat isfa isante . 

« Il est bien à désirer , dit M. Ber thau l t ( '), que l ' in

géniosi té des cons t ruc teu r s se por le su r ce point 

( L ) BERTHAULT. — J-a répartition des engrais et ses 

conséquences. Annales a g T o n o m i q u e s , 1 9 0 0 . 
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et nous ne doutons pas que les semoirs mixtes 

ne se substituent rapidement aux instruments 

aujourd'hui employés, nous pensons même que 

les résultats obtenus assureront aux semoirs en 

Jjgnes une faveur beaucoup plus généralisée 

que celle dont ils "jouissent actuellement ». 

N a l u r e d_"s engra i s 

S a n s e n g r a i s . . 

5 quintaux superphosphate 

à la T O U O . . , . 

2 qu in taux n i t r a t o , 

3 qu intaux supcruhosphal i 

dans l e s L I G N E S 

S3 quintaux n i t r a t o . 

5 qu in taux S U P R R P H O = p h a t e . 

ànns ' e s li g n u s , 

2 qu intaux n i t r a t e . 

5 qu in taux superphosphate 

dans les l i g n e s . 

4 qu in taux n i t r a t e . 

P o i d s 
de la 

r é c o l t e 

I '?. I , 

1 9 3 , 3 1 6 , 8 

1 6 , 9 

1 poids 

H-
n 

; 5 , 8 

9 6 , 8 

7 9 - 8 

T 3 , H I 

Depuis que lques a n n é e s , on voi t 8 « propagpf 

l ' emploi du n i t r a t e de soude en couver tu re . 

Cette p r a t i q u e p rév ien t lu du rc i s semen t du sot 

et permet à l ' engrais d 'ê t re beaucoup mieux u t i 

l isé. El le ne doit pas être confondue avec celle 

que l 'on suivai t aut refois et q u i é tai t sévèrement 
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proh ibée par les fabr icants . E n effet, dans ce cas, 

ou t re la f u m u r e p r inc ipa le en te r rée a v a n t les 

semai l les , les bet teraves recevaient , à une pé

riode déjà avancée de leur végéta t ion, une 

cer ta ine quan t i t é de n i t r a t e de soude qu i provo

qua i t un nouve l essor de la végéta t ion , dé te r 

m i n a i t une a u g m e n t a t i o n de poids , mais en 

môme t emps u n e d iminu t ion de richesse en ra i 

son du r e t a rd q u e la fumure appor ta i t à la ma

tu ra t ion des rac ines . 

La répar t i t ion des n i t ra tes en couver tu re , à la 

condit ion de ne 'pas être faite t a rd ivement , assure 

un déve loppement rapide et régul ie r de la bette

rave sans nu i re à la r ichesse sacchar ine , a ins i 

que le m o n t r e n t les expériences su ivantes de 

MM. Schn idewind et Muller de la station expé

r i m e n t a l e de Halle ( ' ) . 

n é s l g n a l i o n 

R
en

d
em

en
t 

p
o

u
r 

25
 

a
re

s 

S
u

cr
e 

p
. 

°/
 0

 
J 

P
u

r
e

té
 

sj - d 
13 C 

M iL 

G* 

T3 
C 

U 

.5 

C g, 

kilos;. ki los; . 

S a n s e n g r a i s . . i n 9 . 8 0 i5,o 8 8 , 3 r bfp. 3 , 3 , ' , o,83 

N i t r a t e de s o u d e 

a u x s e m a i l l e s . 1 1 83o 8 7 , 8 i 8 8 1 •2,46 0 , 9 a 

N i t r a t e d e s o u d e 

e n c o u v e r t u r e i 3 0 , 6 0 1 3 , 8 8 8 / 4 a 2 0 6 2 , 5 2 1,0 .4 

( ! J S C H N I D E W I N D e t M U L L E R . — Le nitrate de soude 

en couverture. A g r i c u l t u r e r a t i o n n e l l e , 1 8 8 9 . 
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TI est cependant des c i rconstances où l 'emploi 

du n i t ra te de soude en couve r tu re , en p e r m e t t a n t 

à la p lante d'en absorber de p lus g randes q u a n 

tités, peut offrir des dangers ; c'est lorsque, par 

exemple , on cul t ive la bet terave dans des terres 

riches en mat ières azotées par sui te de la p roduc

tion d 'un n o m b r e u x bétail et d ' une cu l tu re four

ragère in tens ive . P a r conséquent , pour se gu ide r 

dans l ' cmplo i ra t ionnel du n i t ra te desoude. i l faut, 

comme le r e c o m m a n d e M. le D r Maerker , exa

mine r les condi t ions dans lesquelles on se t rouve 

placé. Si l'on croit avoir affaire à u n e te r re 

r iche en combina isons azotées, ce ne sera pas 

encore u n e raison pour s 'abstenir complè tement 

de la f u m u r e en couver tu re , m a i s on devra li

mi te r les doses d'azote conformément aux i nd i 

cations précédentes . 

M t i P E A U x — La liRttp.rave à sucre 9 
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C H A P I T R E V I I 

SEMAILLES 

C h o i x d e l a g r a i n e . — Le choix de la se

mence joue un rôle capital et c'est ici s u r t o u t 

q u e nous t rouvons u n nouve l exemple de 

l 'appl icat ion des données de la science à la cul

tu re p r a t i q u e . Il résu l te , en effet, des recherches 

de M. P e l e r m a n n q u ' u n e g ra ine de he l te rave de 

b o n n e qual i té ne doit pas con ten i r p lus de i5 % 

d ' impure t é s et pas p lus de i5 ° / 0 d 'eau ; elle doit 

posséder un pouvoi r ge rmina l i f m i n i m u m de 

80 "/„ et fournir env i ron cent mil le ge rmes par 

k i l o g r a m m e . 

Les cu l t iva teurs ont tou t in térê t à n ' employe r 

q u e des g r a ine s de be t t e raves issues de mères 

r iches , r i gou reusemen t sé lec t ionnées ; la cu l ture 

des porte-graines const i tue d 'a i l leurs une spé

ciali té dans les détiiils de laquelle nous sommes 

en t rés au C h a p . IV. 

Il en résul te que , d a n s la g r a n d e major i té des 

cas, le cu l t iva teur doit se p rocurer sa semence 
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dans des maisons de commerce ; souvent aussi 

elle lui est livrée par le fabricant. Mais, dans 

tous les cas, la g ra ine doit cire soumise avan t sa 

l ivraison à un contrôle r i gou reux , sous le r a p 

port de sa pu re t é , de sa teneur en eau, de son 

pouvoir et de son énergie germina t i f s . Toutes 

ces dé te rmina t ions se font assez facilement au 

laboratoire su ivan t les ind ica t ions que n o u s 

avons fournies à propos de la product ion de la 

gra ine . 

On a souven t agi té la ques t ion de savoir s'il 

existait une relat ion en t re la grosseur des 

semences et leur va leur ; à no t re avis , on lui 

a a t taché une impor t ance exagérée . D ' ap rès 

Nobhe, les grosses semences con t i ennen t un 

embryon p lus v i g o u r e u x , une réserve de m a 

tières p lus forte et d o n n e n t u n ge rme p lus 

robuste qui se t radui t par une p lus forte récolte 

en poids que si l e g l o m é r u l e étai t moins pesan t . 

D'après Maerker : a On peu t penser que la 

semence à pet i ts g loméru le s cont ient les g r a in s 

les plus faibles et donne des ge rmes p lus fai

b lement développés, l iv ran t moins de p lan tes 

qui peuven t devenir p lus g ros ses ; mais cela 

n 'est pas exact , pu i sque la g ra ine à pe t i t s g lo

méru les se t rouve dans la semence des mei l leures 

variétés de bet teraves ». 

Mareck a fait des expériences sur des g t a ine s 

séparées en deux grosseurs , les résul ta ts dé -
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m o n t r è r e n t que les grosses g r a ine s n e four

n issent n u l l e m e n t de mei l leures racines q u e les 

pet i tes , la légère diflérence qu ' i l a constatée éLait 

m ê m e en faveur de ces dern iè res . M. Dureau a 

ob tenu des résu l ta t s négatifs en faisant des 

expériences compara t ives avec des semences de 

g ros seu r s différentes. 

C o m m e on le voit , les op in ions sont très par

tagées , q u a n t à la va leu r re la t ive des grosses ou 

des peti tes s emences . 11 i m p o r t e d 'a i l leurs de 

faire r e m a r q u e r q u e les grosses g ra ines ne se 

t r o u v e n t pas t o u j o u r s d a n s les p lus gros g lomé-

ru les , car il faut t en i r compte du lest, dont la 

p ropor t ion est en r appor t avec le poids de la 

semence p rop remen t d i te . L e D r Br iem a m o n 

t ré que les be t te raves issues des différentes 

semences d 'un môme g loméru le n ' é ta ien t nul le

men t iden t iques c o m m e poids et c o m m e forme. 

Il fit des essais su r trois g rosseurs de g lomérules 

qu i furent semés s i m u l t a n é m e n t . Au démar iage , 

o n sépara, p o u r c h a q u e g rosseu r , les p lantules 

robus tes et les p l a n t u l e s chét ives q u i furent 

rep iquées sépa rémen t ; on ava i t donc ainsi six 

séries d'essais don t nous d o n n o n s les résul tats 

dans le tableau de la page s u i v a n t e . 

E n présence de ces r é su l t a t s , il est impossible 

de conclure à la supér io r i t é d ' une que lconque 

des trois catégories de g loméru les . 

« Le seul avan tage des g ra ines grosses ou 
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moyennes , dit M. Vivien ( ' ) , est leur pouvoir ger-

minalif p lus é levé. Cela t ient à ce q u e ces g ra ines 

é tan t placées à la par t ie infér ieure et m o y e n n e 

des tiges p rov iennen t de fleurs mieux fécondées, 

mieux nou r r i e s et à m a t u r i t é p lus parfaite que 

les pet i tes g r a ine s qu i p rov iennen t de fleurs 

si tuées à la par t ie supé r i eu re des t i g e s ; b e a u 

coup de ces dernières avor ten t ou , si la fructifi

cation a l ieu, la n o u r r i t u r e leur est d is t r ibuée 

p lus p a r c i m o n i e u s e m e n t , l eur ma tu r i t é est r a re 

ment complè te et elles res tent très souvent 

ver tes . 

D é s i g n a t i o n 

P o i d s 
m o y e n 

ri R H 

rac ines 

S u c r B 

p. ° /o 

g r a r r i m a s 

G r o s , i ° P l a n t u l e s r o b u s t e s . 3 4 3 i 3 , o 5 

g l o m é r u l e s 1 2° n chéLives . 4 3 7 I 3 , 3 I 

P e t i t s \ i ° n r o b u s t e s . 3 4 7 " , 4 7 

g l o m é r u l e s 2» tf c h é t i v e s . 3 3 - J i a , 9 3 
M o y e n s 1 ° tf r o b u s t e s . 3 i 7 12,95 

g l o m é r u l e s \ 2° n c h é t i v e s . 4 3 7 i3 , c>4 

« Le pouvoir g e r m i n a t i f p lus élevé des gros 

g loméru les semblera i t ind iquer q u e ceux-c i 

doivent être préférés p o u r les e n s e m e n c e m e n t s , 

(') VIVIEN. — Sur l'analyse de la graine de bette

rave. 
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mais il ne faut pas oubl ie r le po in t de vue éco

n o m i q u e . En effet, p lus grosse est, la g ra ine , 

p lus il faudra en employe r pa r hec ta re , car 

malgré q u ' u n e grosse g r a ine fournisse t ro i s , 

qua t r e ou m ê m e cinq p l an lu l e s , u n e seule sub

sistera lors du d é m a r i a g e . Il serai t donc de 

beaucoup préférable d ' employer u n e g r a i n e de 

grosseur m o y e n n e q u i au ra i t à peu près les 

m ê m e s qual i lés ge rmina t i ve s que les grosses 

g ra ines , tout en possédant un p lus g rand 

n o m b r e de g lomérules ge rmab les pa r k i lo 

g r a m m e . C'est à cela, c royons -nous , q u e d e 

vra ien t s 'appl iquer les p roduc teu r s de g ra ines de 

bet teraves ». 

P r é p a r a t i o n d e s g r a i n e s . — Dans le bu t 

d 'obtenir u n e levée rapide et régul iè re , présage 

d 'une bonne recolle, on a souven t r e c o m m a n d é 

le t r e m p a g e ou moui l l age des g r a i n e s , même 

avec des dissolut ions do p rodu i t s c h i m i q u e s . 

Cette p r a t i q u e nous s emble géné ra l emen t con

damnable , sauf dans le cas de semis tardifs, 

exécutés d a n s des terres encore fraîches. En de

hors des accidents observés parfois à la sui te de 

sécheresse p ro longée après la semai l le , nous 

conseil lons a u x cu l t i va t eu r s , s'ils ne veulent 

s 'exposer à de p lus g raves mécomptes , d 'être 

très p r u d e n t s et de n ' employer , p o u r cette pra

t ique, que des subs tances inoffensives. Il résul te , 

eu effet, d 'expér iences nombreuses faites pardif-
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férents a g r o n o m e s et n o t a m m e n t par MM. Cro-

chetelle et Hicks , q u e le n i t ra te de soude et le 

ch lorure de po t a s s ium, m ê m e à doses très 

faibles, sont t rès préjudiciables à la g e r m i n a 

tion des g ra ines . Il faudra donc éviter d ' em

ployer ces sels et l eurs ana logues d 'un effet p lus 

ou moins d o u t e u x . Si l'on veut t r emper et p r a -

l iner les semences , il faut s 'adresser de préfé

rence aux engra i s a lcal ins , c 'est-à-dire au p u r i n , 

aux scories, à la c h a u x , etc . 

Ces différentes mat iè res , ag i s san t par l eu r 

alcalinité pour hâ t e r la levée, sont encore t rès 

efficaces p o u r assure r la n o u r r i t u r e des p l a n 

tules , aussi tôt qu 'e l les ont épuisé les réserves 

qu i , au début de leur existence, é taient fournies 

pa r les g ra ines . 

Les semences mises à t r e m p e r p e n d a n t deux 

ou trois j o u r s , sont ensuite conservées en 

Couches minces , de façon à prévenir leur échauf-

fernent. P o u r faciliter leur épandage , on r ecom

m a n d e de les enrober avec du plâ t re ou du sable 

SPC. 

É p o q u e d e s s e m a i l l e s . — L 'époque des se

mai l les doit var ier avec le c l imat et la na tu re 

du sol. D 'après M. de Vi lmor in , ce sont les se

mai l les de la d e u x i è m e qu inza ine d 'avri l qu i 

d o n n e n t les récoltes les p lus égales et q u i réus

s issent le m i e u x . 

M. Vivien est d 'avis que , dans les te r res 
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froides, il faut semer de bonne h e u r e , a u 

i 5 avr i l au p lu s ta rd . Dans les au t re s terres , on 

peu t se con ten te r de s emer du 1 e r au 3 o av r i l . 

M. Uitier fait observer que , p lus on sème lût, 

m i e u x cela v a u t ; des semis effectués f i n mars 

ont donné un r e n d e m e n t supé r i eu r de 3 o 0 / 0 à 

des semis d u c o m m e n c e m e n t de m a i . 

D ' u n e man iè re généra le , on peut dire que 

les semail les doivent être effectuées, su ivan t le 

t e m p s , du c o m m e n c e m e n t d 'avri l au 1 0 ma i . La 

da te du i 5 avr i l para î t convenable pour assurer 

la possibi l i té de r ecommence r les semis dans de 

bonnes condi t ions , si le p r emie r ensemence

m e n t a m a n q u é . Il est cer ta in cependant que , 

Si on étai t assuré d ' u n e t empé ra tu r e régul ière 

et suf f i samment élevée à la fin de m a r s ou au 

c o m m e n c e m e n t d 'avr i l , il serai t préférable de 

c o m m e n c e r les semail les p lus tôt, ma i s si la 

g r a ine sub i t des ar rè ls d a n s sa ge rmina t ion , 

par sui te du refroidissement du sol, ou s'il su r 

v ien t de g randes p lu ies avan t que la p lan tu le 

ait pr is u n développement suffisant, la levée est 

i r régul ière et on r e m a r q u e f r é q u e m m e n t dans 

les semis u n e t endance notable, à la mon tée en 

g ra ines . P a r contre , les be t te raves issues d ' une se

m a i n e tardive pa rv i ennen t r a r emen t à m a t u r i t é , 

et l'on sai t combien l 'absence de ma tu r i t é est 

u n e cause pu issan te d ' amo ind r i s s emen t d a n s la 

p roduc t ion du s u c r e . 
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Avec les semail les faites en t e m p s oppor tun , 

on obtient les mei l leurs résu l ta t s , t an t sous le 

rapport de la levée et du r endemen t que des 

qual i tés saccliarifères de la r ac ine . En consé

quence , il est bon que le cu l t i va t eu r , a v a n t de 

confier ses gra ines à la terre , se rende compte 

de la t e m p é r a t u r e m o y e n n e d o m i n a n t e . Si cette 

t empé ra tu r e est basse il ne doit pas t r op se pres

ser, su r tou t s'il s 'agit du semis en sol froid. Il y 

a là pour lu i u n e ques t ion de r a i sonnemen t fort 

i m p o r t a n t e s'il veut éviter les m a n q u e s n o m 

breux qu i se p rodu i sen t toujours dans u n e assez 

iorte p ropor t ion , lorsque les circonstances a t m o 

sphér iques s 'opposent à une p r o m p t e levée. 

D i f f é r e n t s m o d e s d e s e m i s . — L 'emploi 

des semoirs m é c a n i q u e s est au jourd 'hu i géné 

ral dans la c u l t u r e de la bet terave à sucre . Dans 

les peti tes exploi ta t ions , on se sert encore de 

semoirs à b ras d i ts semoirs à brouet tes , mais 

grâce aux per fec t ionnements apportés dans la 

cons t ruc t ion des m a c h i n e s agr icoles , en géné

ral , l 'usage des semoi r s mécan iques t end à se 

généra l i se r de p lus . 

Les semail les s'effectuent en lignes cont inues 

ou en poque ts , le p remie r mode est encore le 

p lu s r é p a n d u . Les semoirs S m y t h , Sack, H ^ r t i i , 

Liot . Z i i n m e r m a n n sont les plus employés en 

g r a n d e cu l tu re , ma i s la peti te et la m o y e n n e 

cu l tu re de la région du Nord u t i l i sent encore 
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beaucoup de semoirs à trois ou qua t r e l ignes, 

à socs fixes d u sys tème Jacque t -Robi l l a rd . Ces 

i n s t r u m e n t s donnen t g é n é r a l e m e n t de bons ré

sul ta ts lorsque la p répara t ion du sol est parfai te . 

Cer ta ins semoirs sont p o u r v u s de rou leaux 

compresseurs qui tassent la g ra ine en a r r i è re des 

socs pour en favoriser la g e r m i n a t i o n . 

M. Derome, de Davay, est un de ceux q u i , les 

p remie r s , se sont préoccupés de la quest ion de la 

répar t i t ion des engra i s en même t emps q u e la 

semence . Son semoir m i x t e , qu i dépose les m a 

tières fer t i l isantes dans u n sillon au-dessous de 

la bande semée , répond bien à l ' idée que nous 

avons p r é c é d e m m e n t développée à propos de 

l ' agg loméra t ion des engra i s a u voisinage des 

p lan tes cul t ivées . 

Le semis en touffes ou en poquets a eu , il y a 

que lques a n n é e s , de chauds pa r t i s ans d a n s t ous 

les pays be t t e rav ie r s , pa r t i cu l i è remen t en Alle

m a g n e et en A u t r i c h e ; des semoirs spéciaux 

on t été é tabl i s par Kud Sack, Z i m m e r m a n n et 

S m y t h , m a i s , peu à peu , on a a b a n d o n n é cette 

mé thode p o u r revenir a u x semis en l ignes con

t i nues . A la sui te d 'expér iences faites en 1898,en 

Belgique par M. Max le Docle, de Geinb loux , la 

ques t ion des semis en poque ts a été r emise au 

p r emie r p l an . Cet a g r o n o m e a fait, usage d ' un 

semoir spécial du sys tème F r e n n e t qu i dépose 

les g ra ines dans les si l lons en lignes interrom-
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pues de 2 à. 3 cen t imèt res de l o n g u e u r se répé

tant à volonté de distance en d is tance . 

Ce mode de semis a pe rmis à M. Max le Docte 

de faire u n e économie de semences d 'environ 

10 k i l o g r a m m e s pa r hec ta re , de d i m i n u e r les 

frais de démar iage et d 'obtenir , en out re , un 

supp lémen t de récolte d 'environ 5 000 k i l o 

g r ammes de rac ines pa r hec ta re avec u n ac 

croissement de r ichesse de o ,5o à 0,75 ° / 0 sur 

les moyennes constatées a i l l eu r s . 

Une enquê te , faite en Belgique en 1898, auprès 

des cu l t iva teurs qu i ava ien t fait des semis de bet

teraves en poque ts , a p e r m i s de reconna î t re que 

sur i 53 réponses mot ivées , 12b é ta ient favora

bles à celte p ra t ique . Les essais , faits eii i8gg 

par M. P l u c h e t à Roye et pa r M. Têtard à Go-

nesse, on t m o n t r é q u e la cu l tu re en l ignes 

i n t e r r o m p u e s l ' empor te c o m m e régular i té d ' es 

pacement et v i g u e u r de végéta t ion, sur la c u l 

tu re en l ignes con t inues . 

11 serait a, dés i rer que des expériences m u l 

tiples soient renouvelées p a r les p l an t eu r s de 

bet teraves , encouragées et contrôlées pa r les 

sociétés agricoles , de man iè re à établ ir aux yeux 

des cu l t iva teurs les avan tages de ce mode de 

semis. 

Q u a n t i t é de g r a i n e s p a r h e c t a r e . — 

Une bonne levée est un poin t capi ta l ; il ne faut 

donc pas la compromet t r e en p l a n t a n t t rop peu 
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de g r a i n e s . La q u a n t i t é à r épandre varie de 20 

à 3o k i l o g r a m m e s pa r hec ta re , su ivan t l 'époque 

des semai l les , la n a t u r e du sol, les circonstances 

c l ima té r iques , la v a l e u r cu l t u r a l e de la semence . 

On me t d ' au t an t p lus de gra ines que les se

mai l les sont faites p lu s tôt ou qu 'e l les on t l ieu 

dans une terre compacte durc issan t faci lement . 

D 'une man iè re généra le , il faut p lu tô t semer 

u n peu d r u , car la levée semble p lu s facile, les 

dégâts par les e n n e m i s de la p lan te m o i n s com

p r o m e t t a n t s , et la protect ion m u t u e l l e des p lan-

tules est me i l l eure . C o m m e le fait r e m a r q u e r 

j u s t e m e n t M. Dureau , le cu l t iva teu r le p lus 

économe et le p lu s p révoyan t , est celui qu i 

emplo ie la g r a i n e s a n s compte r , sans al ler ce

p e n d a n t j u s q u ' à l ' exagéra t ion . 

E s p a c e m e n t d e s p l a n t s - — L 'espacement 

des p lan l s a u n e g r a n d e in i luence s u r le rende

m e n t de la be t te rave et s u r sa r ichesse en sucre . 

Tou tes les expér iences faites à cet égard con

c luen t sans exception en faveur des faibles 

é c a r t e m e n t s et , cependant , la t endance h a b i 

t u e l l e est encore d 'éloigner l a r g e m e n t les l ignes , 

p a r c e q u e l 'on est conva incu que la cu l ture 

serrée d i m i n u e les r e n d e m e n t s , en m ê m e 

t e m p s qu 'e l le occasionne p lu s de dépenses , 

é t a n t données les difficultés qu 'e l le oppose à 

l ' emplo i des houes à cheval et le n o m b r e p lus 

élevé de racines à a r r a c h e r par hec ta re . Ces 
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Nombre de plants 
au m è t r e carré 

D é s i g n a t i o n 

4 10 

g r a m m e s gramme? 

T 5 - 5 8 0 9 

S u c r e p . 0 / f ) d u p o i d s de la r a c i n e . 1 0 , 2 1 2 , 2 

S e l s a l c a l . p . ° / o d u p o i d s d e la r a c i n e . 0 , - 2 1 0 , 5 L 2 

8 0 9 0 0 

tt e n s u c r e 6 4 2 6 9 8 7 0 

Avec la p lu s pet i te dis tance, on obt ien t donc 

u n e r ichesse supé r i eu re , une a u g m e n t a t i o n sen 

sible de la product ion du sucre par uni té de 

surface, u n poids de sels beaucoup mo ind re et 

p a r t a n t des j u s p lus p u r s . 

L ' influence du r app rochemen t se fait s en t i r 

non seu lement sur la richesse en sucre , m a i s 

encore sur le t a u x de mat ières minéra les ; les 

résul ta ts ob tenus par M. P a g n o u l ne laissent 

objections ne sont pas sér ieuses , car il est bien 

prouvé que les semis r approchés sans exagéra

t ion, d o n n e n t a u t a n t de poids h l 'hectare et p lus 

de r ichesse en sucre que les semis écar tés . 

M. P a g n o u l , l 'un des p remie r s , a m o n t r é les 

avantages de la cu l tu re de la be t te rave en l ignes 

lignes rapprochées . Voici les résul ta ts ob t enus 

par lui en 186g : 
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a u c u n dou te a cet éga rd . C'est donc b ien à tor t 

que l 'on a dit q u e les bet teraves rapprochées 

é p u i s e n t davantage le so l . 

Quel doit ê tre l ' espacement a a d o p t e r ? 

F . Desprez a fait, d a n s ces dern ières années , 

une série d 'essais très in téressants p o u r dé te rmi

ne r cet e spacement . Voici la m o y e n n e des résul

ta ts qu ' i l a ob tenus , en 1 8 9 8 , su r q u a t r e var iétés : 

R E N D P -

D é s i ç n a t i o n , m n n t à 

1 ht!c:lare 

K I L O E : . 

Betterave k 1 6 , G au mètre carre 4̂  7 5 O 
n 1 2 , 5 11 3?4 

/ / 1 0 , 0 / / 3 G 6 G 5 

n 8 , 3 / / 3 O ogf) 

Ces chiffres m o n t r e n t bien c l a i r emen t que 

l ' espacement qui donne le p lus g r a n d r e n d e 

m e n t en sucre à l 'hectare est celui auque l co r 

respond le p lus g r a n d n o m b r e de be t te raves au 

m è t r e carré . 

Nous pensons toutefois qu ' on n ' a u r a i t pas 

avan tage a adop te r le n o m b r e de 16 p lants 6 

au mè t re carré , car, dans ce cas, les racines ne 

sont éloignées que de o M , I 7 sur la l igne , les 

l ignes étant à. o M , 3 5 les unes des au t r e s . Il y a 

l ieu de ten i r compte , dans le calcul de l 'espace

R A ° / O 

1 6 , 7 1 

1 6 , 7 5 

1 6 , 5 6 

1 6 , 4 2 

VU P C • 

T A R E . 

K I L O » . 

0 9 7 5 

6 7 5 5 

6 2 ' ,8 

6 O G 5 
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ment, de p lus i eu r s facteurs t rop souvent négl i 

gés : d 'une pa r t , la n a t u r e et la richesse du sol et 

la variété cul t ivée et , d ' au t re par t , la facilité 

des binages au moyen de la houe à cheval . 

P lus la terre est r iche et profonde, et p lus , en 

général , on peut laisser de p lan ts par un i t é de 

surface. L 'écar lement s u r u n même sol doit 

aussi var ier avec les espèces cu l t ivées ; avec un 

rapprochement exagéré , tel le variété de b e t t e 

rave donnera u n e a u g m e n t a t i o n de profit, alors 

que les au t re s donneron t une d i m i n u t i o n . C'est 

ainsi que dans les expér iences effectuées h Gem-

bloux par M. P e t e r m a n n , le p rodu i t en a rgen t 

a été supér ieur p o u r la bet terave Vi lmor in 

avec le r a p p r o c h e m e n t de 35 cent imèl res su r 

]8 cent imètres , tandis qu ' i l a été moindre p o u r 

les autres variétés expér imentées . 

P o u r avoir r ichesse et quan t i t é , on admet 

qu'i l faut de dix à douze bet teraves au m è t r e 

carré. On obt ien t ce résul ta t , p o u r des e space 

ments de 35, 4o, 4a et 44 cen t imèt res , en lais

sant les p lan ts su r la l igne à 3i, 25, 24 et 

22 cent imètres de d i s t ance . On comprend que 

nous ne puiss ions fixer de règles absolues à cet 

égard, car l ' écar lement doit être laissé dans une 

certaine mesure à l 'appréciation du cu l t iva teur . 

Ici, comme en toutes choses, Vexpérience cul-

turale. peut seule indiquer le nombre de plants 

à l'hectare auquel on doit s'arrêter. 
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M. Derome , de Bavay , a proposé, il y a déjà 

p lus i eu r s a n n é e s , un mode de semis spécial 

c o n n u sous le n o m de semis en bandes et con

s is tant en l ignes a l t e rna t ivemen t cont iguës et 

é loignées . (Je sys tème de p lan la t ion , combiné 

avec l ' agg loméra t ion des engra i s sous les l ignes, 

a pe rmis à cet e x p é r i m e n t a t e u r d 'obteni r des 

résul ta ts favorables, tou t en facil i tant les bi

nages par les i n s t r u m e n t s a t te lés . 

Ces semis en bandes cons is tent à disposer les 

l ignes avec des éca r l emenls a l ternat i fs de om,28 

et de o™,52. Un éca r t emen t de om,-i8 et un a u 

t re de om,52 équ iva len t à un total de < ) m , S ( i , 

c'est-à-dire à deux éca r t emen t s é ga ux de o m , 4 o . 

Ils compor t en t le m ê m e n o m b r e de p lan t s au 

mèt re ca r ré , mais ils ont cet avan tage que 

l ' écar tement de om,52 p e r m e t a un a n i m a l de 

passer faci lement entre les l ignes e t sans causer 

de dégâts . 

M. Dehéra in a ob tenu avec les semis en 

bandes des résul ta ts fort d ive rgen t s qu i ne lui 

ont pas pe rmis d é d i r e à quel m o d e il faut, don 

ner la préférence. A l 'heure actuel le , la ques t ion 

est à l 'é tude et il faut a t t end re de nouveaux 

résu l ta t s p o u r appor t e r q u e l q u e l u m i è r e à sa 

so lu t ion . 

P r o f o n d e u r d e s s e m i s . — La profondeur 

des semis , qu i exerce u n e t rès g r a n d e influence 

su r la rapidi té et la régular i té de la levée, et 
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par lant , su r la végétat ion ent ière de la be t te rave , 

varie avec la n a t u r e du sol et les c i rconstances 

a tmosphér iques . 

Le D r G r a s m a n n a fait, à ce sujet , des e x p é 

riences très conc luantes à la s tat ion agricole de 

Grohers. Ces expériences ont m o n t r é q u ' a u delà 

de i cen t imèt res , la p ropor t ion de germes p . ° / 0 

diminue r a p i d e m e n t p o u r t o m b e r à m o i n s 

de 10, au-dessous de 6 c e n t i m è t r e s ; au delà de 

9 cen t imèt res , la g r a ine ne lève p l u s . 

C'est donc à env i ron 2 cent imètres de profon

deur que le semis est d a n s les mei l leures con

ditions de réuss i te . C o m m e le dit un v i eux pro

verbe, « la g r a i n e de be t t e rave doit voir pa r t i r 

son semeur et en tendre sonner l ' angé lus s . 

Cependant , p o u r des terres légères sèches, il 

faut p lan te r p lu s p ro fondément , c 'est-à-dire de 

3o à 35 mi l l imè t r e s . 

Quoi qu ' i l en soit, la profondeur de l ' ensemen

cement doit être a b s o l u m e n t un i fo rme, condi 

tion que l 'on réal ise facilement avec u n bon 

semoir , b ien réglé et fonct ionnant en t e r r a in 

bien p r é p a r é . 

MALpsjkL'x — L a b e t t e r a v a à lucira 10 
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C H A P I T R E V i l i 

SOINS D 'ENTRETIEN 

S o i n s a p r è s l ' e n s e m e n c e m e n t - •— Dès 

que les semai l les sonL t e rminées , la terre doit 

recevoir un coup de rouleau de façon à a u g m e n 

ter la résistance du sol au dessèchement et d 'as

su re r à la semence , par le t a ssement du sol au

tour d'elle, l ' h u m i d i t é ind ispensable à son 

évolu t ion . Cette opérat ion est inu t i le pour les 

terres compactes . 

Si une pluie ba l l an t e surv ien t après le semis , 

elle forme à la surface du sol u n e croûte suffi

s a m m e n t résis tante p o u r s 'opposer au l ibre dé

ve loppement du j e u n e e m b r y o n ; il est alors 

nécessaire de la br iser avec u n e herse légère à 

den t s fines et a iguës , ou m ê m e avec un rouleau 

Croski l l . 

E t a n t données les condi t ions très variables 

tbins lesquelles se p ra t ique la cu l tu re de la bet

terave, on ne saura i t d o n n e r au cu l t iva teur de 

règles absolues p o u r les opérat ions q u e nous ve-
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On fait les b inages à la ma in et à la h o u e à 

cheval, en a u g m e n t a n t peu à peu leur profon

deur , j u s q u ' a u m o m e n t où le développement des 

feuilles empêche la circulat ion en t re les l ignes . 

lions d ' indiquer , tou l auss i bien d 'a i l leurs q u e 

pour les façons u l t é r i eu re s . 

B i n a g e s . — II n'y a pas de planles cultivées 

qui réc lament p lu s de façons que la be t te rave . 

Dès que la levée est à peu près complète , ce qu i , 

dans les condi t ions n o r m a l e s , a lieu vers le 

dixième ou le douzième j o u r , on donne u n e 

première façon superficielle à la houe à c h e v a l ; 

la betterave souffre v is ib lement d 'un re ta rd de 

quelques j o u r s apporté à celte opéra t ion . On ré 

pète les b inages a u t a n t de fois que cela est n é 

cessaire ; les champs de betteraves, en effet, ne 

sont jamais binés ni trop, ni trop souvent. 

Pour ob ten i r une bonne récolle, il faut donner 

au moins trois b inages , les frais que nécessitent 

ces opérat ions sont l a r g e m e n t payés par l'excé

dent de p rodui t qu i en résu l te , su i t ou t si on les 

exécute avec la h o u e à cheval On peu t s'en 

rendre compte par les rôsul la ls ci-après ob tenus 

par Knauer : 

i s a r c l a g e i 5 920 k i l o g r a m m e s d e r a c i n e s à l ' h e c t a r e . 
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Leur exécut ion doit être survei l lée de t rès près , 

de façon qu 'e l le ne soit pas t rop précipi tée, c o n 

t ra i rement à la tendance toute na tu re l l e des tâ

cherons . 

E f f e t s d e s b i n a g e s . — Dans que lques régions 

bet teravières , on dit qu'il faut faire le sucre à 

coups de houe et q u e les b inages o p p o r t u n s et 

bien exécutés sont de l'or pour la betterave. 

LPS b inages , en effet, ameub l i s sen t la surface 

du sol et favorisent la des t ruc t ion dos m a u 

vaises h e r b e s ; ils modifient a v a n t a g e u s e m e n t 

les propr ié tés phys iques du sol, sa t empéra ture 

et son état d ' humid i t é . Les te r res binées restent 

p lu s fraîches, aussi a-t-on pu dire q u e deux bi

nages valent un arrosage. 

On a cru p e n d a n t l o n g t e m p s que les binages 

ma in t ena i en t l ' h u m i d i t é dans le sol, en modi 

fiant la capi l lar i té , mais M. Dehéra in a mont ré 

r é c e m m e n t q u e le b i n a g e d ' une terre dépourvue 

de végéta t ion n 'exerce a u c u n e act ion sur l 'ap

p r o v i s i o n n e m e n t d'eau des couches profondes ( ' ) . 

D ' ap rès les expériences faites pa r ce savan t agro

n o m e , le b inage est sur tou t efficace par la des

t r uc t i on des mauva i se s he rbes qu i p u l l u l e n t 

d a n s toutes les terres cult ivées et qu i absorbent 

à l e u r profit l ' humid i t é et les mat iè res fer t i 

l i s an te s des terres en cu l tu r e . 

(') P. P. D E B É R A I N . — Binages et sarclages. A n 

nales a g r o n o m i q u e s , igoo. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P L A C E M E N T E T D É M A R I A G E 149 

P l a c e m e n t e t d é m a r i a g e . — Le p lacement 

et le démar iage on t une impor tance capitale, car 

on sait que ce q u ' o n n o m m e v u l g a i r e m e n t une 

graine de bet terave est, en réalité, un fruit qu i , 

contenant p lus i eu r s g r a i n e s , donne naissance à 

plusieurs p lan tes . 

Le p lacement est effectué à la houe à m a i n , 

en laissant à in terval les régulières des bouquets 

de quelques p lan tes ; on procède ensui te au dé

mariage, de man iè re à ne laisser subsis ter de 

chaque touffe que le sujet p r inc ipa l , celui q u e 

présente le mei l leur déve loppement . Quelquefois 

le p lacement et Je démar iage se succèdent à 

quelques j o u r s de d i s tance ; d ' aucuns pré tendent 

que ce sys tème est préférable au précédent. 

On est géné ra lemen t enclin à faire le déma

riage à une époque ta rd ive ,a lors qu ' au contraire , 

il faudrait l 'exécuter de bonne heure , aussi tôt 

que la plante a pr is ses qua t re feuilles, à moins 

que l'on ne c ra igne des gelées nocturnes , une 

forte sécheresse ou les ravages des insectes. « La 

plante démar iée j e u n e , dit M. L a u r e n l - M o u -

chon ( ' ) , souffre beaucoup m o i n s ; elle fournit 

toujours une végéta t ion p lus vigoureuse et donne 

des r e n d e m e n t s p lus élevés que celle qui a été 

travail lée t a rd ivement : en 1898, par exemple , 

(!) LAURENT-MOUCHON. — La culture de la betterave 

à sucre. B u l l e t i n d e la S o c i é t é d e s a g r i c u l t e u r s d u 

N o r d , 1897. 
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nous récollions, par hec ta re , 3G 6 7 3 k i l o g r a m m e s 

s u r un c h a m p d'essai démar ié à qua t r e feuilles, 

tandis q u ' u n c h a m p voisin cul t ivé de la m ê m e 

façon nous d o n n a i t s eu l emen t 29 886k". 

Au m o m e n t du démar iage , on s ' a r r ange de 

maniè re à ce que les be t te raves soient suffi

s a m m e n t r approchées . Le calcul de cet espa

cement est facile en se servant de la relat ion sui

van t e , d a n s laquelle e représente en cent imètres 

la distance en t re les l ignes , d, la d is tance entre 

les betteraves sur la môme ligne et n, le n o m b r e 

de betteraves pa r m è t r e carré : 

Le démar i age doit ê t re l 'objet d 'une sur

veillance incessante de la par t du cu l t iva teur , car 

il est souvent difficile d 'ob ten i r des ouvr iers 

l 'observat ion des petites d is tances ind iquées . Le 

sys tème des p r i m e s adopté dans que lques 

exploi ta t ions , donne d 'excel lents résu l ta t s et il y 

a u r a i t g rand intérêt à le général iser . 

Dans les régions indus t r ie l les où le m a n q u e 

de bras se fait souvent sentir , on emploie pour 

faire le p lacement des be t te raves des houes 

éclaircisseuses, qu i passent dans les inter l ignes 

et coupent les p lan tes su r deux l ignes en les 

laissant en bouque t s plus ou mo ins rapprochés , 

e X d x n = 10000; 

d'où : 10 000 
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selon l'écartu-ment adopté . L 'emploi des boues 

éclaircïsseuses exige u n e p lan ta t ion bien régu

lière pour d o n n e r de bons résul ta ts . 

E f f e u i l l a g e . — Une fois la bel lerave en 

p le ine végé ta t ion , il n 'v a p lus qu 'à a t t endra 

l 'époque de l ' a r rachage . Mais, du ran t son déve

loppement , il faut bien se ga rde r d'effeuiller les 

racines , ainsi qu 'on le fait dans la pet i le cu l tu re 

pour p rocure r une n o u r r i t u r e ver te a u x vaches 

lait ières. La suppress ion des feuilles a, en effet, 

pour conséquence de d i m i n u e r la t r ansp i ra t ion 

et pa r su i t e l 'é laborat ion des substances a l i m e n 

ta i res , de ra len t i r la respirat ion et l 'ass imilat ion 

du ca rbone . Le résul ta t général est facile à p r é 

voir : il y a mo ind re accroissement de la racine 

et, c o n s é q u e m m e n l , rccoite p lus faible en bet

teraves et r ichesse sacchar ine moindre . Ce qu i 

confirme encore le rôle des feuilles dans la p r o 

duct ion du sucre , c'est que les bet teraves les 

p lus r iches sont toujours celles dont les o rganes 

foliacés sont les p lus développés. 

Des expér iences nombreuses ont m o n t r é c o m 

bien l 'effeuillage est préjudiciable au développe

ment de la bet terave et à l ' accumula t ion du 

sucre dans la r a c ine . Nous ci terons seu lemen t 

les résu l ta t s ob tenus pa r M. Violette ( tableau de 

la p. 1 0 2 ) . 

L'effeuillage, c o m m e on le voit , a p o u r effet 

de d i m i n u e r le r e n d e m e n t en poids et le r e n d e -
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152 S O I N S D ' E N T B E T I E N 

m e n t en sucre d ' une m a n i è r e no tab le et , de 

p lus , d ' i n t rodu i re dans le j u s u n e propor t ion de 

mat iè res o rgan iques et de mat iè res minéra les 

D é s i g n a t i o n 
B e t t e r a v e s 
e f feu i l l ées 

B e t t e r a v e s 
non effeui l lées 

r o.<58 r nfio 

S u c r e p a r l i t r e d e Y Ï n . 1 0 3 i 3 5 , i i 

M a t i è r e s o r g a n i q u e s a u t r e s 
1 2 , 6 i o , 8 

C e n d r e s r é e l l e s p a r l i t r e de j u s G,C4 G , 2 0 

p lus g r a n d e que celle qu i se t rouve d a n s le j u s 

des racines non effeuillées. 

Les feuilles cons t i tuen t une médiocre n o u r r i 

t u re dont la composi t ion s 'éloigne beaucoup de 

celle de l 'herbe de p ra i r i e . Admin i s t r ée s aux 

vaches lai t ières , elles donnen t un lait très 

a q u e u x ; auss i comprend-on faci lement qu' i l 

n 'es t n u l l e m e n t a v a n t a g e u x , dans aucun cas, de 

les enlever . L 'ut i l isat ion d ' un a l i m e n t aussi 

p a u v r e en mat iè res n u t r i t i v e s ne peut compen

ser le tor t q u e l 'on cause aux be t te raves en les 

effeuillant. 
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C H A P I T R E I X 

ACCIDENTS, ENNEMIS ET MALADIES 

P e n d a n t sa végéta t ion , la bet terave, comme la 

p lupar t des p lan tes cult ivées d 'a i l leurs , est su

jette à p lus ieurs accidents et maladies qu i di

m i n u e n t parfois son produi t dans u n e large 

m e s u r e . A ce po in t de vue , n o u s m e n t i o n n e r o n s 

la montée en g ra ines et les a t taques de que lques 

parasi tes a n i m a u x et végé taux . 

M o n t é e e n g r a i n e s . — Quoique b isan

nuel le , il arr ive parfois q u e la bet terave pousse 

des tiges et fructifie dès la p remière a n n é e ; 

en i8go et 1894 n o t a m m e n t , cet accident s'est 

produi t s u r u n e assez g r a n d e échelle dans di

verses r ég ions . 

II résul te d 'analyses dues à M. P a g n o u l que 

les rac ines montées sont auss i r iches que les 

au t re s en sucre , p a r contre , elles son t l igneuses , 

se conserven t ma l et c réent de g randes difficul-

lés au t rava i l en fabr ique . 

L a mon tée en g r a ine s a v ivemen t préoccupé 

les a g r o n o m e s et les cu l t i va t eu r s . On s 'accorde 
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généra lemen t a u j o u r d ' h u i p o u r diviser les 

causes qu i la p rovoquen t en deux catégories : 

les unes sont internes ou individuelles, c'est-à-

di re consis tent dans une prédisposi t ion hérédi

taire t r ansmi se pa r les ascendants ; les au t res , 

sont externes, c 'est-à-dire a l t r ibuah les à des cir

constances indépendan tes de l 'espèce! comme 

l 'époque et la profondeur des semis , le vo lume 

et l 'âge de la g r a i n e , les b lessures et les condi

t i ons météoro log iques . 

Quelle est la pa r t pr ise par ces différents fac 

t eu r s? 

C'est là u n e ques t ion que F . Desprez a cher

ché à é luc ider . Des expér iences qu ' i l a en t re 

prises en 1896, avec le concours de différenls 

cu l t iva teurs et professeurs d ' ag r i cu l t u r e , il a pu 

t irer les conclusions su ivan tes (') : 

Les causes de la mon tée en g r a i n e s sont de 

trois sortes : 

1 ° Les plus cer ta ines el les p lus impor tan tes 

de toutes sont les causes météoro log iques ; 

•>." D 'aut res causes éga lement cer ta ines , mais 

d ' impor tance beaucoup m o i n d r e , p rov iennen t 

des caractères héréd i ta i res de race et de var ié té ; 

'.)" Enfin l'on peut supposer que la conforma

t ion même de la g r a i n e , su r tou t quan t au g e r m e , 

peut excep t ionne l lement causer ce phénomène . 

Bulletin de la Société des agr.culteurs du 

Nord, 1 8 9 7 . 
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Le seul moyen préventif qu i peut être e m 

ployé avec toutes les chances de succès est le 

semis tardif; m a l h e u r e u s e m e n t , il ne peut être 

r e c o m m a n d é d 'une m a n i è r e généra le , parce qu ' i l 

produi t toujours u n r e n d e m e n t infér ieur en 

poids et en sucre à celui des semis hât i fs . 

M. Cserchat i ( ' ) s'est l ivré en 1898, en A u 

tr iche, à des recherches éga lemen t in téressantes 

sur la montée en g r a i n e s , eu é tud ian t de préfé

rence l ' influence des facteurs qui sont sous la 

dépendance dos cu l t iva teurs , comme l 'époque 

des semail les , la profondeur des semis , le choix 

de l'espèce et le v o l u m e des semences . E n ce 

qui concerne l ' époque des semai l les , M. Cser

chati a r e c o n n u que la mon tée est favorisée par 

des semis t rop hâtifs. C'est ainsi qu ' i l a o b t e n u , 

avec les m ê m e s gra ines semées à des époques 

différentes, les résul ta ts ind iqués dans le tableau 

de la p . 156. 

Faut-i l conc lure de ces résul ta ts que , lorsqu 'on 

sème dès le mois de mars il faut s ' a t tendre à 

beaucoup de montée en gra ines ? Non, car on doi t 

compter avec les circonstances météoro logiques 

var iables d ' une année à l ' a u t r e ; mais il convient 

cependant de faire r e m a r q u e r q u e les semail les 

opérées dès le mois do m a r s sont sujettes à d o n -

f 1) C S E R C H A T I . — Les causes de la montée en graines 

des betteraves. A g r i c u l t u r e r a t i o n n e l l e , 1 S 9 9 . 
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N u m é r o s 
IIPR parcel les 

rie 25»TJB 

KPNQ ne 
DES SEMIS 

N'ombre 

Gra inns 
normales 

de betttir.IVEA 
PAR PARCELLES 

Gra ines 
rie b e t t e r a v e s 

montres 
l " année 

m o n t r e s 

G r a i n e s de 
b o t t e r a v p H 
fourragères 

I 4 m a r s 1 0 3 9 I 

2 2 8 n 6 2 5 n 

1 6 avr i l 0 0 

f\ 1 9 / / 0 4 n 

5 I/( m a i 0 O 0 

6 1 j u i n Q O 0 

t i tes g ra ines l ' i nconvén ien t de p rodu i re des bet

teraves prédisposées à la montée . On expl ique ce 

fait en d i san t que les peti tes g ra ines donnen t 

des pousses chét ives , se déve loppan t l en temen t , 

t rès long temps sensibles a u x c h a n g e m e n t s 

a t m o s p h é r i q u e s et, par sui te , t rès sujettes aux 

c i rconstances qu i favorisent la mon tée . Les ex

pér iences de M. Cserchat i n ' on t pas confirmé 

cette opinion. 

L'espèce, c 'es t -à-dire l 'hérédi té a, s u r la m o n 

tée en g ra ines , u n e inf luence directe et la préco

cité des semail les n 'es t q u ' u n e cause extér ieure 

favor isant l'effet de la disposi t ion a tav ique à la 

ne r l ieu à u n e mon tée no tab le , si des gelées ou 

toute au t r e cause météoro log ique v i ennen t con

t r i bue r à la réalisation de cet accident . 

Une opinion assez généra le a t t r i bue a u x pe -
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montée . Celte influence hérédi ta i re a été bien 

mise en relief par les t r avaux de M. Gorain sur 

la product ion des g ra ines par les méthodes 

asexuel les . Un des beaux sujets sélectionnés pa r 

cet e x p é r i m e n t a t e u r a d o n n é , en i8gg, six b o u 

tures sur douze qui mon ta i en t en g ra ines d a n s 

la serre, et cependan t ce sujet s 'était comporté 

j u sque - l à d 'une façon normale ; l'œil le p lus 

observateur n ' a u r a i t p u découvr i r , p a r m i les 

bourgeons en évo lu t ion , u n e seule apparence de 

t ige. C'était u n e be t te rave à écar ter , car elle ne 

pouvait causer q u e des déceptions par suite de 

sa prédisposi t ion à m o n t e r p r é m a t u r é m e n t . 

P o u r a t t énue r les effets de la montée en 

gra ines , on a conseillé l ' en lèvement des tiges au 

m o m e n t où elles commencen t à se former. Cette 

opéra t ion , s u r t o u t si la mon tée se déclare peu 

de temps a v a n t la récolte, est u n remède pi re 

que le ma l . En effet, la be t te rave veut mon te r 

en g ra ines q u a n d m ê m e , elle lend à t o u r n e r 

l 'obstacle opposé à son déve loppement en p o u s 

sant des tiges secondaires qu i se produisent a u x 

dépens du poids de la rac ine et de la r ichesse 

en sucre . Les résu l ta t s ob tenus à ce sujet, par 

M. P a g n o u l , sont ind iqués dans le tableau de la 

p . i 5 8 . 

I n s e c t e s n u i s i b l e s . — Les insecles qui s 'at

t aquen t à la be t te rave sont très n o m b r e u x , ils 

a u g m e n t e n t encore à m e s u r e que cette cu l tu re 
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D é s i g n a t i o n 

B e t t e r a v e s 

D é s i g n a t i o n 

o r d i n a i r e s m o n t é e s à t i^es 
c o u p é e s 

g r a m m e s crammed g r a m m e s 

4 1 9 3 7 5 

7,0 fi6 6 , 2 

S u c r e pat" d é c i l i L r e de j u s . 15,79 L 4 , 2 2 

8 4 85 86 

P u l p e s è c h e 
• M * 

6 4 6 fi, 4 4 

gâts sont a lors d ' au t an t p lu s sér ieux que le cul

t iva teur est souven t désa rmé cont re eux . 

L ' u n des pl ;:s redoutables e n n e m i s de la bette

rave est la larve du sylphe opaque qu i a causé, 

en 1888, en 1894 et en 1900, des dégâts impor 

t an t s d a n s que lques rég ions be l te ravières . A 

l 'état d ' insecte parfa i t , le sy lphe est long 

de 1 cen t imè t re , ovale , ap la t i ; ses é lyt res et sur

tout le dessous du corps sont recouver ts d 'une 

puhescence roussâ l re qu i lui donne u n e couleur 

g r i s no i r â t r e . La larve b r u n e et de forme sensi

b l emen t ovala i rc , ressemble à un cloporte ; elle 

est p o u r v u e de six pat tes assez longues qu i lui 

p e r m e t t e n t de se mouvo i r avec u n e e x t r ê m e agi

lité et de se dérober à la m a i n qu i veut la saisir . 

p rend de l 'extension et qu 'e l le se répète à bref 

délai sur le môme sol. Ils appara i ssen t en masse 

considérable dans cer ta ines années et leurs dé-
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Elle dévore le p a r e n c h y m e des feuilles des 

jeunes be l le raves , ne respectant que les ne r 

vures . Si les bet teraves sont déjà fortes, si 

l ' invasion a peu d ' impor tance , les dégâts sont 

peu m a r q u é s et la végéta t ion ne subit q u ' u n 

retard de que lques j o u r s . Mais si, au contra i re , 

les larves appara issent en n o m b r e considérable 

dés que la bet terave forme ses premières feuilles, 

c 'est-à-dire dans le couran t du mois d 'avr i l , il 

suffit de que lques j o u r s p o u r que la plus belle 

récolte soit anéan t i e complè t emen t . Les c h a m p s 

placés en bordures de blés de bet teraves souffrent 

pa r t i cu l i è rement des ravages du sy lphe . Il peut 

se p rodu i re deux généra t ions dans la même 

année ; ma i s les dégâ ts commis par la seconde 

passent souven t i nape rçus , su r tou t si la bet te

rave est v igoureuse . 

La casside nébuleuse n u i t par sa larve qu i 

ronge les feuilles de la bet terave en les c r ib lan t 

de t rous ; elle t ravai l le de compagn ie avec la 

larve du sy lphe au début de la végétat ion. 

L ' 'anlumaire linéaire a t t a q u e les j e u n e s raci

nes et les feuil les. Cet insecte , qu i r n e s u r e i m , I 1 , 5 d e 

l ongueur , appa ra î t en ma i o u e n j u i n . Les larves 

se nour r i s sen t des rac ines des j eunes p lantes qui 

ne t a r d e n t pas à noirc i r , l ' insecte parfait se por te 

su r les feuilles don t il r onge les bords . Comme 

le sy lphe , ce coléoptère passe d 'un c h a m p à 

un au t r e , m ê m e à une année d ' in terval le . 
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La larve du hanneton ou ver blanc, q u e nous 

n ' a v o n s pas besoin de décr i re parce qu 'e l l e est 

t rop connue , dé t ru i t les radicel les de la bet te

rave pu i s ronge le pivot . El le s ' a t t aque à la plante 

q u a n d elle a déjà acquis u n cer ta in développe

m e n t , c 'est-à-dire à une époque où il est p resque 

imposs ib le de r emplace r les e m b l a v u r e s dé

t ru i tes . Les dégâts du ver b l a n c on t été s u r t o u t 

m a r q u é s en 1900 dans que lques distr icts b e t t e 

raviers d u d é p a r t e m e n t de l 'Aisne. 

Ualtise, que tou t le m o n d e dés igne vu lga i re 

m e n t sous le n o m de puce de terre, s 'a t taque 

p r i n c i p a l e m e n t a u x crucifères et quelquefois à 

la be t te rave au d é b u t de la végétat ion ; toutefois, 

ses dégâ ts s u r cette de rn iè re p lan te sont généra 

l emen t peu i m p o r t a n t s . 

L a larve du taupin des moissons s ' a t taque 

volont iers à la be t te rave dont elle dévore les r a 

dicelles après la levée, on reconna î t ses ravages 

à l ' époque des b inages , en e x a m i n a n t les p lan tes 

flétries su r p ied . Cette larve, c o n n u e sous le 

n o m de fil de fer en raison de sa forme de peti t 

ver j a u n e de 20 à 20 m i l l imè t r e s de l o n 

g u e u r , s ' a t t aque à un g r a n d n o m b r e de p lan tes 

mais pa r t i cu l i è r emen t a u x e m b l a v u r e s de p r i n 

t e m p s . 

Le ver gris est u n e cheni l le g r i sâ t re qu i 

donne naissance à un pap i l lon , la noctuelle des 

moissons. Celte cheni l le m e s u r e env i ron 4 cen-
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t imòtres de longueur q u a n d elle, a a t te in t son 

entier déve loppement . Elle appara î t en ju i l le t et 

ronge le collet des racines qu 'e l l e perfore de pa r t 

en pa r t ; elle s ' a t t aque aussi aux feuilles p e n d a n t 

la nu i t . 

La pégomye de la betterave ou mouche de la 

j u s q u i a m e est u n diptère don t la larve, q u i 

mesure env i ron 3 mi l l imè t res de longueur , vit 

à l ' in tér ieur des feuilles à la manière des c h e 

nilles mineuses , dévorant le pa renchyme sous 

l 'épiderme supér ieur . Il y a deux généra t ions 

par an , la p r emiè re en m a i , la seconde fin ju i l le t 

ou cou ran t d ' aoû t . 

Le nëmalode de la betterave, encore appelé 

le phylloxéra de la betterave, est un des p lus 

g rands fléaux de cette cu l tu re q u a n d il se m u l 

tiplie d a n s le sol en n o m b r e p rod ig ieux , comme 

cela a r r ive quelquefois . Signalé pour la p r e 

mière fois, en A l l emagne , p a r S c h a c h t , en i85g , 

il était p resque lomhé dans l 'oubli q u a n d 

Schmi t t , en 1871, repr i t son é t u d e ; divers au

t eu r s s 'en sont alors occupés comme Ki ihn et 

St rubcl en A l l e m a g n e , Girard et Chat in , en 

F rance . 

Le n é m a t o d e n 'évei l le l ' a t tent ion des cul t iva

teurs que lorsqu ' i l s'est mul t ip l ié dans le sol en 

nombre tel que la cu l tu re en souffre rée l lement . 

Il est peu difficile su r le choix de la p lante 

et s ' a t taque ind i f fé remment à la be t te rave , au 

M A L P E A U X — L a b e t t e r a v e à sucre 11 
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blé , au seigle, à l ' avoine , à l 'orge, a u x crucifères 

en généra l et à un g r a n d n o m b r e de p lan tes ad

ventices ; mais la bet terave lui conv ien t par t i 

cu l i è rement , son re tour f réquent dans les terres 

nématodées é tan t une dos condi t ions favorables 

à la mul t ip l ica t ion du paras i te . Sa diffusion dans 

les cul tures indust r ie l les s 'expl ique pa r l 'entraîne

m e n t de l ' h e l m i n t h e dans les e aux et les boues 

de lavage employées à. la f u m u r e des te r res , par 

le passage des i n s t r u m e n t s et des a t te lages dans 

les c h a m p s infestés. 

La na tu re du sol j o u e un rô le i m p o r t a n t dans 

le, déve loppement des nématodes , les te r res lé

gères chaudes et suff isamment h u m i d e s sont 

celles q u i lui conv iennen t le m i e u x ; au con

t ra i re , les terres argi leuses , compac tes , lui sont 

défavorables, p r o b a b l e m e n t en raison des diffi

cultés qu ' i l éprouve à s'y déplacer ; les terres 

calcaires sont auss i peu exposées à ses ravages . 

C o m m e son n o m l ' ind ique , le nématode , ou 

angu i l l u l e de la be t te rave , est u n pet i t ver mi

croscopique don t les sujets les p lus forts attei

g n e n t à pe ine u n demi -mi l l imè t r e de l o n g u e u r . 

On l 'appel le heterodera parce q u ' à l 'âge adul te 

la femelle, au lieu d 'ê t re c y l i n d r i q u e c o m m e le 

m â l e , a la forme d 'un pet i t c i t ron b l a n c facile à 

reconnaî t re su r les radicelles de bet teraves où il 

existe en n o m b r e p rod ig ieux . Au so r l i rde l'oeuf, 

la larve, qu i affecte la forme d 'un peti t ve r d 'un 
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demi-mil l imètre env i ron , t e r m i n é pa r u n e q u e u e 

très pointue et m u n i à son e x t r é m i t é ecphal ique 

d'une coiffe d'où sort u n style a i g u , se dir ige 

vers une radicelle de bet terave, s ' in t rodui t dans 

son intér ieur pour se n o u r r i r des sucs de la 

plante et devient i m m o b i l e . Si l ' i nd iv idu doit 

èlre une femelle, il p r e n d la forme d ' u n e peti te 

outre qu i , en a u g m e n t a n t de vo lume , refoule 

l 'épiderme, forme u n e espèce de hern ie d 'où 

sort bientôt la femelle prè le à ê t re fécondée. Si 

c'est un maie , l ' évolut ion est u n peu p lus 

longue, il se forme u n e sorte de coco» que le 

ver, arr ivé à l 'état parfai t , crève pour s ' échap

per au d e h o r s . 

On compte env i ron trois, cents, œufs p o u r 

chaque femel le , c o m m e il peu t y avoir e inq gé

nérations pa r saison, c'est p a r m i l l i a r d s d ' indi 

vidus qu ' i l faut compte r la descendance d ' un 

couple. 

M. Cha t in a cons ta té q u e les. capsules à 

œufs se r ecouvren t , à l ' approche de l ' h ive r , 

d 'une enveloppe chi t ineuse très, rés is tante , ee 

sont les kixtes bruns. 

Les bet teraves a t taquées pa r le» uématode» a » 

meuren t p a s , mais elles sont a t te in tes d a n s len» 

déve loppement , l eu r s feuilles j aun i s sen t , s 'a t ro

phient et se fanen t , et finalement la récolte est 

très r édu i t e , bien qu ' i l y ait dans le sol lo-us les 

éléments nutr i t i fs nécessaires à u n e abondan te 
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produc t ion . P e n d a n t l o n g t e m p s , alors qu 'on 

ignora i t l 'existence des néma todes , on a a t t r ibué 

la d i m i n u t i o n de r e n d e m e n t dans les c h a m p s 

infestés, à la fa t igue du sol , c o n n u e sous le 

n o m de fatigue betteravière. 

M a l a d i e s p a r a s i t a i r e s . — Les maladies qu i 

s ' a t t aquen t à la be t te rave sont nombreuses , mais 

on lu t te d ' au tan t p l u s difficilement contre elles 

qu 'on ne connaî t pas encore de procédés p ra t iques 

de des t ruc t ion . 

La rouille de la betterave (uromyces betse) 

est carac tér i sée , c o m m e t a n t d ' au t re s roui l les , 

par l ' appar i t ion sur les feuilles de peti ts amas 

ronds , ponc t i fo rmes et de taches j a u n e s . Cette ma

ladie ne sévit avec in tens i té q u e dans des cas 

except ionnels ; d 'après les obse rva t ions faites j u s 

q u ' à présent , elle ne doit pas ê t re considérée 

c o m m e u n e affection fort f réquente . 

Le peronospora de la betterave ou maladie 

de la frisure (peronospora Schatii), appa ra î t 

en ma i et j u i n , auss i tô t q u e les feuilles de la 

be t terave on t p r i s q u e l q u e déve loppement . Les 

feuilles au mi l i eu de leur croissance et les feuilles 

du c œ u r m o n t r e n t u n e te in te d 'un ve r t p lus pâle 

et son t p lus ou m o i n s frisées, déformées, comme 

m o u t o n n é e s ; en m ê m e t e m p s , elles se couvrent , 

à la face in fé r ieure , d ' u n dépôt d u v e t e u x , géné 

r a l emen t d ' un g r i s cendré q u i es t le m y c é l i u m 

d u c h a m p i g n o n pa ra s i t e . Le pe ronospora ne 
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paraît pas avo i r , j u s q u ' à p résen t , causé de dom

mages sé r ieux . 

La pourrit.ure du, cœur (phoma betse) a t t i re 

plus pa r t i cu l i è rement l ' a t ten t ion , parce qu 'e l le 

provoque la p o u r r i t u r e de la rac ine . La malad ie 

se manifeste par l ' appar i t ion s u r le pétiole des 

feuilles du cen t re , en par t icu l ie r , de pet i tes 

taches b lanchâ t res cerclées de b r u n . Peu après le 

pétiole et le l imbe se dessèchent , et on ne tarde 

p i s à cons ta ter , au fur et à mesure que la m a 

ladie fait des p rogrès , que la rac ine est d 'abord 

traversée de bandes noires ou tachées p lus ou 

moins, pu is envah ie en t i è r emen t . 

Cette maladie peu t d i m i n u e r no tab lement le 

rendement parce que , d ' une pa r t , un g r a n d 

nombre de rac ines sont perdues m ê m e a v a n t la 

récolte et que , d ' au t r e par t , toutes les racines 

at taquées fourn issen t un poids infér ieur à la 

normale . 

M. F r a n c k a r econnu , dans les bet teraves 

atteintes par la p o u r r i t u r e , la présence d 'un 

champignon , le phoma betx, don t les spores se 

conservent dans le sol et v ivent en saprophytes 

sous la forme mycé l i enne dans les mat ières végé

tales en décompos i t ion . 

La tachure des feuilles (cercospora beticola) 

se r e m a r q u e d a n s le c o u r a n t de l'été s u r les 

feuilles b ien développées . Les taches, de 1 

à 2 mi l l imèt res de d i amè t r e , t raversent tou te 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' épaisseur du l imbe , de sorte qu 'e l les s o n t vi

sibles su r les deux faces. On ignore la forme 

h ive rna le du corcospora beticola. 

Les feuilles couvertes de taches conservent leur 

t e in te verte et l eur act ivi té vi ta le et , pa r su i te , la 

p lante n 'en souffre pas d ' une façon appréciable . 

Le brunissement des feuilles (xporidesmium 

putrefaciens) est le n o m donné à u n e maladie 

que l'on constate parfois sur les feuilles de bet te

rave qu i j aun i s s en t et se revotent , en certains en

droi t s , d ' un endu i t no i r â t r e . Cel te ma lad ie n 'a 

pas causé jusqu ' ic i do d o m m a g e s sens ib les . 

La bactériose ou jaunisse a p p a r a î t en pleine 

pér iode de végé ta t ion , elle se caractér ise par le 

j a u n i s s e m e n t p r é m a t u r é des feuilles, sans qu 'on 

puisse découvr i r s u r elles a u c u n paras i te ca

pab le de l eu r n u i r e . E n a r r a c h a n t la bet terave 

on constate que le p ivot r ad icu leux est mor t , 

de te in te no i râ t re , e x t r ê m e m e n t t lasque et rata

t iné . On y t r ouve des bactéries qu i rempl i ssen t 

les cel lules et m ê m e l ' in té r ieur des vaisseaux. 

Cette ma lad ie , qu i a été é tudiée en 1898 pa r 

MM. Pr i l l i eux et Delacroix, a été constatée dans 

les cu l tu re s be l te ravières du Nord et des envi 

rons de P a r i s . On ignore c o m m e n t les bactéries 

a t t a q u e n t la p lante et de quel le man iè re se dé

clare la ma lad ie , désignée par F r a n c k sous le 

n o m de pourriture du pivot. 

Il est beaucoup ques t ion depuis que lques 
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années de l ' inf luence exercée par les parasi tes 

contenus d a n s les semences de be t te raves à s u c r e . 

MM. L inha r t et S tok la sa ont fait de ces paras i tes 

une étude approfond ie d 'où il résu l te , q u e la 

graine sort d ' agen t convoyeur à de n o m b r e u x 

germes mic rob iens (bacillus sublilis, mycoïdes 

vulgure, e tc . ; phoma betx, rhysoclonia vio-

lacéa, pythium de baryanum, e t c . , dont la 

développement , lo r squ 'on expé r imen te au labo

ratoire, cause du d o m m a g e a u x j eunes ge rmina 

tions. 

A ce sujet , la s ta t ion d'essai d e v i e n n e a décidé 

de spécifier su r ses bu l le t ins le nombre de g e r m e s 

malades q u e l ' analyse a u r a permis de consta ter . 

Toutefois, a ins i q u e le fait r e m a r q u e r le p ro 

fesseur F r a n c k , la ques t ion du t ranspor t des 

germes parasi tes par les g ra ines est encore t rop 

peu avancée pour q u e l'on puisse t i rer des expé

riences faites au laboratoire des conclusions vér i

tablement p r a t i q u e s . Toutes les gra ines ren

ferment, d u res te , ries ge rmes e t M. L. Geschwind 

a trouvé les fructif ications du phoma betx, pour 

ne citer q u e ce c h a m p i g n o n , sur toutes les tiges 

de por te -gra ines qu ' i l a examinées . Tous les sols 

en s o n t é g a l e m e n t infestés et il n 'y a, par consé 

quent , a u c u n e raison pour inc r iminer p lu tô t la 

graine q u e le sol. 

M o y e n s e m p l o y é s p o u r c o m b a t t r e l e s 

e n n e m i s e t l es m a l a d i e s de l a b e t t e r a v e à 
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s u c r e . — Les procédé*employés contre les enne

mis et les maladies de la bet terave sont , le p lussou-

ven t , mo ins des moyens directs de les tuer que des 

remèdes préventifs opposés à l eur p ropaga t ion . 

A u c u n cu l t iva teur ne peu t espérer , dès n o m b r e u x 

m o y e n s de dest ruct ion ac tue l lement c o n n u s , les 

avan tages qu ' i l s p e u v e n t valoir , s'il se fie exclu

s ivemen t su r l eur efficacité et s'il négl ige de res

pecter les p r inc ipes de la cu l tu re ra t ionnel le de 

la be t t e rave . Une bonne p répa ra t ion du sol, 

avec l 'appl icat ion d ' engra i s appropr iés et en 

q u a n t i t é suffisante, pe rme t t en t u n déparL rapide 

de la végéta t ion et a s su ren t a u x j eunes racines 

u n e force de résistance capable de les faire 

t r i o m p h e r de leurs e n n e m i s . 

Comme le fait r e m a r q u e r M. Br iem, Directeur 

de la s tat ion a g r o n o m i q u e de W o h a n k a ( ' ) , c'est 

à l ' inobservat ion de ces lois fondamenta les que , 

t rop souven t , on doit l 'appari t ion et le développe

m e n t des ma lad ies . Dans ces cas-là, il est v ra i 

m e n t difficile de fourn i r des secours cont re des 

e n n e m i s qu i se développent i n t a n t a n é i n e n t . 

Les moyens employés p o u r combat t re les 

e n n e m i s de la be t terave cons t i tuen t ac tuel le

m e n t une collection considérable , mais tous sont 

loin d 'ê t re efficaces. Xous par le rons s eu l emen t 

( ' ) B R I E M . — Les moyens les plus usités pour com

battre les parasites animaux et végétaux de la bette

rave à sucre. A g r i c u l t u r e r a t i o n n e l l e , 1897. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des pr inc ipaux , en i n d i q u a n t leur mode de pré

paration et leur emplo i . 

Pour lu t te r contre les ravages du sylphe 

opaque, on a d 'abord r ecommandé le ramassage 

des insectes , l ' écrasement , les roulages , les 

binages , l 'emploi d'obstacles divers , bandes de 

zinc, fossés, toiles goudronnées placées en bor

dures des c h a m p s de bet teraves ; mais ces 

moyens mécaniques sont abso lument insuffi

sant , ils sont , du reste, inapplicables lorsque de 

grandes surfaces sont a t taquées par l ' insecte. 

Les cu l tu res in terca la i res de p lantes-pièges , les 

débris a n i m a u x , ne d o n n e n t que des résultats 

nuls ou incomple t s . L 'emploi des insecticides 

méri te seul de fixer l ' a t ten t ion . Nous ci terons 

pa rmi les p rodu i t s les plus connus : 

t° Le vert de Pa r i s (arsénite de cuivre) . 

2 ° Le p o u r p r e de Londres (arséniate de 

c h a u x ) . 

3° La bouil l ie arsenicale de M. Gaillot. 

4° L' insecticide a base de savon vert et d 'hu i l e 

de colza, de M. F o u q u i e r d 'Hérouel . 

Le vert de Paris et le pourpre de Londres 

ont été préconisés pa r M. Grosjean, Inspecteur 

général de l 'Agr icu l tu re , qui en avait vu faire 

l ' emploi en A m é r i q u e p o u r la des t ruct ion du 

doryphora de la p o m m e de te r re . Ces deux m a 

tières, é tan t solubles , sont employées à l 'état sec, 

en m é l a n g e avec des subs tances iner tes ou en 
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Etnptoi à l ' é ta t s*e Kmplo i à l ' é ta t l iqu ide 

Vert «Je P a r ï i un pnirrjwe « le 

Londres ( p u l v é r i p é s ) 1 kg. 

P L A I R E ou sable fin. . 100 

V e t t l ie P a r i s on pourpre ir 

Londres , , 1 k i l o g r a m m e 

F a r i n e . . l à 2 il 

Eau . . * . * 4 5 0 lîlrpsl 

L'emploi à l 'état sec se fait au moyen d 'un 

soufflet ana logue à celui employé p o u r le soufrage 

des v ignes . La solution est d is t r ibuée à l'aide 

d'un pu lvér i sa teur ; elle doit ê tre agitée fré

q u e m m e n t , pour que le p rodu i t puisse se tenir 

en suspension parfai te . 

La bouillie arsenicale de M. U ai Ilot est ainsi 

composée : 

A c i d e a r s ê n i e u x l o o g r a m m e s 

C a r b o n a t e d e s o u d e r o o / ; 

Sulfate de cuivre i o o o n 
Chaux vive . I o o o n 
Mélasse i o o o tj 
E a u i o o l i t r e s 

L 'emplo i se fait avec u n pu lvér i sa teur . Deux 

t ra i tements sont souvent nécessaires ; ils se font 

à raison de 4oo l i t res p a r hectare , ce qu i en t ra îne 

une dépense de p rodu i t de 3 à 4 francs pour 

chaque opéra t ion . 

suspens ion dans l 'eau. Un seul t r a i t emen t suffit 

o r d i n a i r e m e n t . 

Les prépara t ions peuven t se faire de la m a 

nière su ivan te : 
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Dési reux Je s u p p r i m e r les p rodu i t s a rsen icaux 

d 'un e m p l o i tou jours d a n g e r e u x , M. F o u q u i e r 

d 'Hérouel a proposé u n e formule ne compor t an t 

aucune mat iè re tox ique : 

L 'appl ica t ion se fait de préférence pa r u n 

tpmps c h a u d , au moyen d 'un pu lvér i sa teur . L a 

dépense de m a i n - d ' œ u v r e et de mat iè res p r e 

mières s'élève à 20 ou a5 francs par hectare . 

Q u a n d la récolle pa ra i t au début g r a v e m e n t 

compromise , il es t préférable de rèensemencer 

plutôt q u e d ' employe r des insecticides qu i ne 

cons t i tuen t q u ' u n palliatif inefficace d a n s le cas 

d ' invasions réi térées. 

Con t r e les ailises, on a proposé l ' a l t e rnance 

des cu l lu res , et aussi l ' épandage d' insecticides à 

hase de goudron ou de naphta l ine , ma i s on n 'a 

pas eu j u s q u ' à présent t rop à se préoccuper des 

ravages de ces insectes pas p lu s que de ceux de 

la casside et , d a n s ces condi t ions , on n 'a pas à 

s ' inquiéter des moyens spéciaux pour les dé t ru i r e . 

Contre Vantomuire linéaire, on a p réconisé 

l ' imprégna t i on des semences avec l 'hui le de 

camel ine , et l ' a l t e rnance des cu l tu re s . 

P o u r la des t ruc t ion du ver blanc, on a b e a u 

coup par lé , il y a que lques années , de l 'emploi do 

cu l tu res p u r e s d ' un c h a m p i g n o n c ryp togame , le 

Huile de colza 
S a v o n vert . 
E a u . . . 

i j k i l o g r a m m e s 

r n 

84 litres. 
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botrylis tenella, dont l 'action nocive a été p a r 

fa i tement établie en théor ie p a r M. Le Moult et 

que lques au t re s e x p é r i m e n t a t e u r s . Il ne pa ra i t 

pas que la p ra t ique agricole ait s anc t ionné les 

espérances que les essais de labora toi re avaient 

lait na î t r e . Le h a n n e t o n n a g e , le r amassage des 

larves et le d é c b a u m a g e sont encore ac tue l le 

m e n t les seules a r m e s de défense qui a ient fait 

l eurs preuves dans la lut te cont re le ver b l a n c . 

Contre les nrmalodes, on a proposé de n o m 

b reux mo3'ens de des t ruc t ions . Tout d 'abord, 

l ' a l t e rnance des cu l tures et m ê m e l ' abandon 

tempora i re d e l à cu l tu re de la be t te rave d a n s les 

c h a m p s néma todés , é tan t donné que le re tour 

f réquent de la be t terave dans le môme sol est la 

cause pr inc ipa le de l ' he lmin th i a s i s , la mise en 

luzerne des terres et l 'emploi d 'engra is rap ide

m e n t ass imi lables . 

Pu i s la cu l tu re de plantes-pièges préconisée 

par K i ihn , telles que le colza, la nave t t e , don t 

les nématodés sont 1res av ides . La méthode , un 

peu dél icate , il est v ra i , a d o n n é de bons résul-

Ials en A l l e m a g n e , mais elle n 'a pas encore reçu 

d 'appl icat ion bien sérieuse en F r a n c e . 

L 'emplo i des insect icides a été éga lemen t 

r e c o m m a n d é . Nous ne pa r l e rons que p o u r m é 

moire du moyen i n d i q u é par A . Girard : in jec

t ions dans le sol, à l 'aide d 'un pal , de sulfure de 

carbone à h a u t e dose ( 3 o o g r a m m e s par mèt re 
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carré) , soit u n e dépense de 3o à 35 francs par 

hectare, non compr i s la m a i n - d ' œ u v r e . 

Récemmen t , M. W i t l o t a préconisé les arro

sages avec les e a u x d ' épura t ion du gaz de 

houi l le qu i ont , en m ê m e temps, l ' avantage de 

fumer le sol . M. Schre ider , a g r o n o m e de l 'Eta t 

belge à l lassel t , p o u r s u i t depuis p lus ieurs années 

des expér iences su r l 'action des sels ammon ia 

caux dans les terres nématodées . Le sulfate 

d ' a m m o n i a q u e lui semble être u n bon n é m a t o -

cide, préférable aux eaux du gaz dont l 'emploi 

est très oné reux en raison des frais considé

rables de t r anspor t et du m a i n - d ' œ u v r e . Ce sel, 

adminis t ré à doses in tens ives compat ibles avec 

la croissance des p lan tes , agit à la fois comme 

engra is et c o m m e insect icide. Ce serait cepen

dant se faire i l lus ion, dit M. Schreider , que de 

croire qu ' i l est ' possible d 'ex te rminer j u s q u ' a u x 

derniers nématodes par u n seul t r a i t ement ; 

l 'application du sulfate d ' a m m o n i a q u e doit ê tre 

répétée sans i n t e r rup t ion pendant un certain 

n o m b r e d ' années , var iable avec le degré de con

t amina t ion d u sol. 

P o u r dé t ru i re le ver gris on r e c o m m a n d e par

fois les rou lages , ma i s p r a t i q u e m e n t les bette

raves souffrent p lus du t r a i t emen t que de l ' in

secte. 

Contre le taupin, on ap roposé l ' emploi , avan t 

les semail les , d 'une g r a n d e quan t i t é de tou r t eau 
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de colza ; mais, ce procédé est peu efficace. Le 

taupin es t , para î t - i l , sensible au contact des 

mat iè res sal ines, auss i a-t-on r e c o m m a n d é l ' em

ploi du n i t r a t e de soude, de la ka ïn i t e et même 

du sel de cu is ine c o m m e moyen de préservat ion 

ou de des t ruc t ion . 

P o u r lu t te r contre les maladie* crypioga-

miques, on a s ignalé u n g r a n d n o m b r e de p r o 

du i t s c h i m i q u e s , m a i s il faut a t t e n d r e q u e des 

essais f ruciuoux aient été constatés p o u r se p ro 

noncer su r leur efficacité. 

Le sulfate de cuivre en solut ion à a o u 4 °/a. a 

donné , e n t r e les m a i n s de MM. P r i l l i eux et De

lacroix , de tirés b o n s résu l ta t s p o u r la des t ruc 

tion des ge rmes microbiens, et pa r t i cu l i è remen t 

du phoma betse, renfermés dans les g loméru les . 

Mais le phoma belx é t an t t rès r é p a n d u dans le 

sol, Le t r e m p a g e des g r a i n e s dans des solut ions 

c u i v r i q u e s ne suffit p a s p o u r en raye r ses ravages . 

J u s q u ' à psésent on n ' a p a s t rouvé le moyen de 

l'y dé t ru i re . On en est donc r édu i t , d a n s cette 

lu t t e , a l ' emplo i des procédés q u e l 'expérienee a 

reconnus capables d 'écarter le p lu s possible les 

causes qu i favorisent le m a l , e o m m e l ' ameu-

b l i s s e m e D t et l ' aéra t ion d u so l , le r o u l a g e après 

les semail les , l ' emplo i d e la c h a u x v i r e , e t c . 

En ce qui concerne les ma lad ies cryptoga-

miques u n e règle i m p o r t a n t e , p o u r éviter l eu r 

propagat ion , est d 'enlever des c h a m p s , le p lus 
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tùt possible, les par t ies malades des p lan tes , afin 

d ' empécber l ' infection de la couche a rab le . 

Pa r ce qui précède, on voi t q u e la science et 

la p ra t ique fourn issen t de n o m b r e u x moyens de 

défense cont re la m u l t i t u d e des insectes qu i 

s 'a t taquent à la be t terave ; il y a lieu d 'espérer , 

en ce qu i a trai t a u x maladies , que la science ne 

restera pas i m p u i s s a n t e . Mais quels que soient 

ces moyens de défense, le cu l t iva teur se g a r a n 

tira de bien des ravages , s'il observe exactement 

les lois fondamenta les de la p roduct ion . 
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C H A P I T R E X 

RÉCOLTE ET CONSERVATION' 

M a t u r i t é de l a b e t t e r a v e . — L 'a r rachage 

de la be t terave à sucre doit se faire aussi tôt la 

ma tu r i t é ; mais à quels s ignes reconnaî t -on que 

la bet terave est m û r e ? 

J u s q u ' à p résen t on n ' a t rouvé a u c u n indice 

certain de la m a t u r i t é . Le D r B r i em a fait de 

nombreuses expériences desquel les il résulte 

que , dans les be t te raves arr ivées à complète 

m a t u r i t é , le r a p p o r t du poids des racines au 

poids des feuilles est de 70 à 3o. Ce r appor t 

est a t te in t fin septe.mhre à fin octobre s u i v a n t : 

1 ' l 'époque p lus ou moins hût ive des s e m a i l l e s ; 

2° la fertilité du sol et la n a t u r e des e n g r a i s ; 

3° enfin, selon les circonstances météoro logiques . 

Cette m é th o d e est a s s u r é m e n t ingénieuse , 

m a i s , c o m m e le fait r e m a r q u e r M. G. D u r e a u , le 

rappor t en t re le poids des feuilles et celui des 

racines doit var ie r avec les var ié tés . E n généra l , 

p lu s la variété est r i che , p lus le poids des 

feuilles p . ° / 0 de rac ines est élevé, et il y au ra i t 

p robab lemen t l ieu de teni r compte de ce fait. 
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P o i d s 
des rac ines S u c r e p. 0/0 

S u c r e a a 
m è t r e carré 

S % 

]JAsigTiH.titm ' 7~ ta CD S ^ 
s i CM U S 1 

o S 0 S 0 

gr . er- kg. kg. sr-
B e t t e r a v e s D e s 

prez . . . 2 l 3 2 8 5 13,97 l 5 , / , î 0,3^3 79 
B e t t e r a v e » F o u q . 

d 'Héroue l . 200 267 n . r . 7 12,73 0,2l4 0,298 84 
B e t t e r a v e s S i 

mon IjBgranii I 7 5 227 11 ,Sf> 10,39 0 , l62 0,2.',8 86 

B e t t e r a v e s V i l 

morin i 5 o 200 11,70 11,96 0,I~f) 0,241 76 

M a l té aux — La b e t t e r a v e à sucre 12 

Une opin ion qui a géné ra l emen t cours aujour

d 'hui veut qu ' à une époque dé te rminée , vers la 

fin de sep tembre o rd ina i r emen t , la souche d e l à 

bet terave a t te in t une teneur en sucre qui doré

navan t doit rester s t a t ionna i re . Cependant , il 

résul te des observa t ions faites par le D r Br iem 

d 'abord, par A. Girard ensu i t e , q u ' u n e nouvel le 

période d 'accroissement peu t succéder, p e n d a n t 

la saison a u t o m n a l e , à la période s ta t ionna i re 

dont tous les observa teurs ont constaté l 'exis

tence. Voici les résu l ta t s ob tenus par A. Girard 

avec des be t te raves de différentes provenances 

cultivées en i885 au c h a m p d 'expér iences de 

l ' Ins t i tu t a g r o n o m i q u e , à Jo inv i l l e - l e -Pon t : 
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Etan t donné que la product ion et l ' e m m a g a 

s inage du sucre peuvent se p ro longer au-delà de 

l ' époque à laquel le la be t terave est hab i tue l l e 

m e n t l ivrée a u x sucrer ies , on serai t t en té de 

c o n d a m n e r les a r rachages hâtifs s'ils ne se ju s t i 

fiaient pas p a r les exigences du t ravai l i ndus 

tr iel de la sucrer ie et par les condi t ions par t icu

l i è rement fâcheuses qu'offrent à la conservation 

en terre le c l imat auque l les be t te raves sont 

soumises et le ter ra in où elles végètent . On com

prend facilement le danger des pluies et des 

gelées p o u r la recolle ; le re ta rd est par t icul ière

m e n t défavorable dans les sols a rg i l eux où la 

terre adhè re for tement aux rac ines . 

Au sujet de la pluie qu i su rv ien t a u m o m e n t 

de l ' a r rachage , observons qu 'e l l e ne fait pas 

passer le sucre d a n s les feuilles c o m m e on l'a 

quelquefois p r é t e n d u . S'il y a m o i n s de pour 

cent de sucre dans la racine, c'est parce qu ' i l 

y a eu , ainsi q u e l'a d é m o n t r é M. Girard 

(Chnp. II) accroissement du poids de la racine 

dù à u n e forte absorpt ion d ' eau . 

Dans la région du Nord, où la be t terave à 

sucre occupe de g randes é t endues , la récolle 

commence vers le i 5 septembre ; les indus t r ie ls 

accordent souvent un s u p p l é m e n t p o u r les 

l ivra isons faites à cette époque . 11 faut recon

na î t re , du reste, qu ' i l n 'es t pas facile, su r tou t 

d a n s les exploi ta t ions be t le ravières , d ' a r racher 
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toutes les pièces en môme t e m p s et au m o m e n t 

précis de la m a t u r i t é . Le m a n q u e de m a i n -

d 'œuvre , la difficulté des t r anspor t s , la néces

sité d 'ensemencer en céréales d ' au tomne , en 

un mot , u n e foule do circonstances empêchent 

le cul t iva teur d 'opérer sa récolte en t emps oppor

tun. 

A r r a c h a g e . — L 'a r rachage se fait soit à la 

main , avec des out i ls spéciaux tels que bêche ou 

fourche, soit à l 'aide d 'a r racheuses mécan iques . 

L 'a r rachage à la m a i n est encore le p lus r é 

pandu a u j o u r d ' h u i ; l 'outil à préférer varie avecla 

na ture du sol et auss i , dans une certaine mesure , 

avec la variété cul t ivée . Quel que soit l ' ins t ru

ment employé , il y a u n pr incipe qu i doit pré

dominer , c'est q u e la bet terave ne doit j a m a i s 

être blessée, car tou te racine at te inte par le fer 

est condamnée à la p o u r r i t u r e dans un délai 

plus ou m o i n s cour t . 

Les bet teraves ar rachées sont d 'abord secouées 

pour en dé tacher la te r re , pu is déposées en 

t ra ins a l ignés que suivent les ouvr iers chargés 

du dècolletage. 

L'ar rachage à b ras d ' h o m m e est lent et coû

teux , s u r t o u t lorsque le sol est durc i par la s é 

cheresse, aussi a-t-on cherché depuis long temps 

à employer des mach ines . 

On s'est servi tout d 'abord d 'une forle cha r rue 

à soc étroit l a b o u r a n t tout le te r ra in dans le 
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sens des l ignes de bet teraves , mais ce procédé 

t rès lent renda i t t rès difficiles les charrois pen

dan t les t emps h u m i d e s . 

E n 1867, M. L e f e b v r e - F l a m a n t subs t i tua au 

sep et au soc ord ina i res de la c h a r r u e , une 

ba r r e de fer aciérée, t e rminée en po in te et il 

obt in t ainsi une sorte de foui l leuse. 

D 'au t res appare i l s furent imag inés par 

MM. Delahaye , Rajac, Lecq, Cart ier , Caude-

r - i 5 . 21 

l ier, e tc . , ma i s ce n 'est guère q u ' à pa r t i r de 1 8 8 5 , 

que les a r r acheu r s mécan iques commencè ren t à 

se répandre dans les régions be l te rav ières . Les 

i n s t r u m e n t s les plus employés au jourd bu i sont 

du type Bajac (fig. 21), à soc à griffes, ou du 

tvpe Candel ier , à soc u n i q u e ; mais malgré les 

avan tages qu ' i l s présentent au poin t de vue de 

la rapidi té et de la facilité de l ' a r rachage de la 

bet te rave , ils sont loin encore de représenter 
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l 'idéal. Ce que l 'on pour ra i t d e m a n d e r de m i e u x , 

à une époque où la ques t ion de la ma in -d 'œuvre 

s'impose de plus eu p lus à l ' a t tent ion des ag r i 

cul teurs , serai t u n e m a c h i n e a r rachan t parfaite

ment toutes les bet teraves et complétée par u n 

appareil qu i couperai t les collets à la bonne 

place, débarrassera i t les racines de la terre adhé 

rente et les déposerai t en tas ou en lignes dans 

le c h a m p pour être chargées ensu i t e s u r les 

voitures. 

A l 'heure actuel le le p rob lème n 'est pas en

core complè t emen t résolu, ma i s les const ruc

teurs font tout l eur possible pour en t rouver la 

solution p ra t ique . Déjà u n cons t ruc teur belge, 

M. F r e n n e t , a i m a g i n é u n e a r racheuse p o u r v u e 

F i B . 2 2 

d 'un décolleleur et d ' un ne t toyeur de be t t e 

raves (fig- 22). Les rac ines soulevées pa r le 

m o u v e m e n t de ro ta t ion de deux couronnes à 

disques t r a n c h a n t s , après avoir été décolletées 

a u t o m a t i q u e m e n t , sont portées à la h a u t e u r 
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d 'un décro t teur , placé en a r r i è re de la m a 

ch ine , qu i les secoue et les rejette su r Je côté du 

rayon où il n 'y a plus qu ' à les r amasse r . 

L ' a r r acheu r F r e n n e t a été e x p é r i m e n t é avec 

un cer ta in succès aux concours de Cambra i 

en 1890 et de Laon en 1899; m a i s il est loin 

encore de représenter la m a c h i n e idéale qu 'on 

p o u r r a , à j u s t e t i t r e , d é n o m m e r : es La Moison-

neuse de bet teraves du xx° siècle » . 

« Si, dit M. Rajac la m é c a n i q u e agricole 

pa rvena i t à doter la cu l tu re de l 'apparei l décolle

t a n t convenab lemen t , ne t toyan t et m e t t a n t les 

bet teraves en chaînes con t inues ou en tas régu

l i è rement espacés, elle comblera i t év idemmen t 

b ien des désirs . 

a Rien n ' es t imposs ib le et le xx" siècle verra 

bien sans doute cet ou t i l merve i l l eux . Espérons 

donc l ' idéal, mais en a t t endan t v ivons avec la 

réa l i té ». 

C o n s e r v a t i o n . — Généra lement les bet te

raves sont t r anspo r t ée s , après la récol te , a u x fa

b r iques ou a u x dépôts placés au vois inage des 

sucrer ies , a u fur et à m e s u r e des l iv ra i sons , qu i 

se succèdent r a p i d e m e n t p e n d a n t le mois d'oc

tobre et m ê m e p e n d a n t une g rande par t ie du 

mois de novembre . Les be t te raves son t a c c n m u -

(') A. BAJAÛ. — Arrachage mécanique de la bette

rave. C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d ' A g r i c u l t u r e , i g o o . 
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lées en fas qu 'on enlève p o u r les besoins de la 

fabr icat ion; c o m m e celle-ci se prolonge j u s q u ' e n 

janvier et m ê m e février , il est nécessaire de 

soustraire les rac ines a u x causes d 'al térat ion en 

les a c c u m u l a n t sous des h a n g a r s ou en les en

si lant . 

11 est possible de conserver assez long temps 

les bet teraves sans g r a n d e al térat ion en su ivan t 

les règles édictées par la p r a t i que et par l ' expé

r ience. Or, c o m m e le fait observer M. Le roux , 

la be t te rave se décompose et perd son sucre sous 

l ' influence de trois c a u s e s : l 'eau, l 'air , la cha 

leur , et tous les efforts pour obteni r une bonne 

conservat ion doivent reposer su r l ' a t ténuat ion 

de l ' influence de ces trois f ac teurs ; c'est d a n s ce 

but qu 'on fait des silos. 

L 'essentiel pour que les he t tc raves pu issen t se 

se conserver in tacles est qu 'e l les soient exemptes 

de blessures profondes, qu 'e l les soient légère

ment h u m i d e s , bien décolletées et p ropres . Les 

silos doivent être é tabl is en te r ra ins pe rméables 

et disposés de façon à ce que l 'eau s 'écoule r é 

gu l i è r emen t et n ' en t r e pas dans les tas de be t 

teraves. Il faut éviter de former des silos t rop vo

l u m i n e u x , il en résul te peut-être un supp lémen t 

de t r ava i l , m a i s il est bien compensé pa r le r e n 

demen t p lus élevé eu suc re q u e l 'on re t i re des 

be t te raves . 

On doi t survei l ler de très près les rac ines e n -
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s i léese t contrôler la t e m p é r a t u r e au moyen d 'un 

t h e r m o m è t r e . Auss i tô t que celui-ci accuse une 

élévation ex t rao rd ina i re , il faut démol i r le silo 

et me t t r e i m m é d i a t e m e n t les bet teraves en 

œ u v r e . 

Mais si une trop g rande élévation de tempé

r a t u r e est nuisible à la b o n n e conservat ion des 

rac ines , u n refroidissement considérable est 

tout aussi pré judic iable . Les bet teraves sou

mises à l 'action des gelées et conservées après le 

dégel pe rden t r ap idemen t u n e par t ie de leur 

sucre cr is ta l l i sable qui se t r ans forme en incris-

tal l isable, pour sub i r ensu i te les fe rmenta t ions 

alcooliques et acides. M. P a g n o u l a fait des r e 

cherches très in téressantes conce rnan t l 'action 

des gelées su r la composi t ion des bet teraves à 

sucre . Voici les résul ta is qu ' i l a ob tenus : 

1° avec le j u s ext ra i t d 'un lot de bet teraves ge

lées ; ?.° avec le j u s ext ra i t des moi t iés de ces 

m ê m e s be t te raves dégelées : 

D é s i g n a t i o n 1" 2° 

i r ,o 6,6 
2 2 , o3 i3,;5 

7 f i , i 80 
Sucre p. ° / 0 au coefficient g5 19. o3 

1,81 °, 59 
Acide en acide acétique . . 0,21 0, i5 
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Les bet teraves soumises à l 'action du froid ne 

para issent pas subi r de t r ans fo rmat ions a v a n t 

le dégel, ma i s , avec un peu d 'hab i lude , on dis

t ingue les por t ions at teintes à leur t ransparence 

par t icul ière qu i se r e m a r q u e su r tou t lorsqu 'on 

enlève u n e por t ion de la cha i r avec u n couteau . 

L 'emploi de ces racines dans la fabrication pré

sente de n o m b r e u x inconvén ien t s . Elles ra len

t issent le ràpage qui devient p lus difficile et 

p lus coû teux , elles donnen t lieu à une usure 

p lu s rapide du matér ie l , elles nécessitent u n e 

p lus g rande dépense de ma in -d 'œuvre , de force 

et de c o m b u s t i b l e ; le ne t toyage en est p lus dif

ficile, enfin les cosseltes sont épuisées mo ins 

complè t emen t . 

Il convient , par conséquent , de protéger les 

bet teraves cont re les froids en recouvran t les s i 

los d ' u n e couche de terre assez épaisse pour e m 

pêcher la gelée d'y pénét rer . On ne met pas en 

silos les racines que l'on veut t ravail ler au début 

de la campagne j u s q u ' à la fin de novembre en 

v i ron . On les conserve en tas dans la cour des 

fabr iques en les recouvrant d 'une s imple couche 

de pail le ou d é b â c h e s imperméab les . 

En Al lemagne , on util ise pour l 'ensilage des 

beLteraves des ins ta l la t ions spéciales q u i , non 

seu lement , conservent bien les racines, mais en

core facili tent le c h a r g e m e n t et la v idange d u 

silo. On a m ê m e instal lé dans que lques us ines , 
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n o t a m m e n t à Elsdorf et à E u s k i r c h e n a u x e n v i 

rons de Cologne, des silos à vent i la t ion ar t i f i 

cielle. 

On constate toujours d a n s les bet teraves 

conservées u n e déperdi t ion de sucre d u e à des 

t r ans fo rma t ions qui s 'opèrent d a n s les t i ssus de 

la plante et qu i donnen t lieu à un d é g a g e m e n t 

d'acide ca rbon ique . D 'après M. Vivien, on peu t 

évaluer le sucre consommé p e n d a n t une pér iode 

de t r en te j o u r s c o m m e é tan t égal à 5 kilo

g r a m m e s p a r 1 ooo k i l o g r a m m e s de rac ines . 

Celte propor t ion a u g m e n t e après les deux pre

miers mois de conserva t ion , s u r t o u t q u a n d la 

t e m p é r a t u r e moyenne de décembre et de j a n v i e r 

est é levée. 

E n sucrer ie , la mei l leure pér iode pour la fa

br icat ion s'élond de la fin de sep tembre à dé

cembre inc lus ivemen t ; à par t i r de ce m o m e n t , 

la t e n e u r sacchar ine et la pure té ba issent é n o r 

m é m e n t . 
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CHAPITRE XI 

VENTE DES B E T T E R A V E S A SUCRE 

L e s m a r c h é s d e b e t t e r a v e s . — Généra le 

men t , la ven te des bet teraves à sucre se fait par 

marché , c 'es t-à-dire q u e le cu l t iva teur p rend 

l ' engagement de faire de la bet terave dans des 

condit ions dé terminées et à un p r ix fixé d 'avance . 

Au m o m e n t des semai l les , le fabricant cherche à 

s 'assurer pour la future campagne u n e certaine 

quan t i t é de racines, de m a n i è r e à pouvo i r n é 

gocier sur une q u a n t i t é ferme de sucre l ivrable 

après fabricat ion ; de son côté, le cu l t iva teur 

cherche à s 'assurer un débouché pour sa récolte. 

Ils font en t re eux un compromis par lequel le 

cul t iva teur s 'engage à l ivrer , à par t i r d 'une cer

taine époque , les bet teraves de tel ou tel c h a m p 

d 'une contenance dé terminée , à u n prix convenu 

à l ' avance. Dans la p lupar t des cas, le cul t iva

teur est l ibre de d i r iger sa cu l tu re à son gré et 

d 'employer les engrais qu i lui conviennent ; le 

fabricant fourni t la semence afin d'être certain 
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de l ' au thent ic i té et de la va l eu r des variétés c u l 

t ivées . 

Quelques cu l t iva teurs ne p r e n n e n t pas d ' en 

g a g e m e n t en ce qui concerne leur l ivra ison de 

bet teraves aux us ines ; ils préfèrent a t t endre 

p o u r la vente le mois de sep tembre , de man iè re 

à pouvoir d iscuter le pr ix de leurs racines en se 

basan t sur les cours des sucres . Mais, dans ce cas, 

ils peuvent êlre à la merci du fabricant, s'ils ne 

veulent voir leur récolte compromise ; auss i est-

il p lus p ruden t p o u r eux de s igne r un compro

mi s . 

La l ivraison des racines est souvent faite à 

l 'us ine, ma i s c'est là u n e source de grosses dé

penses q u e cer ta ines fabr iques s'efforcent de ré 

du i re en é tabl issant , à leurs frais, des dépôts pour 

vus de bascules à p rox imi té des cu l tu res et su r 

les ar tères très f réquentées . 

La ven te des bet teraves se la i t d 'après la den 

sité ou d 'après le degré s accha r imé t r ique . Dans 

les deux cas, elle compor te différentes opéra 

t ions : la prise d ' échan t i l lon , la tare et l 'analyse 

du j u s . 

P r i s e d ' é c h a n t i l l o n . — La pr ise d ' é c h a n 

t i l lon se fait à la voi ture ou au w a g o n et, dans 

cer tains cas, dans le c h a m p ou au si lo. 

Lorsque la ven te se fait au w a g o n ou à la 

vo i tu re , on fait u n e dé t e rmina t i on de densi té 

ou de r ichesse sacchar ine p o u r chaque w a g o n 
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P R I S E D ' É C H A N T I L L O N ,189 

ou par chaque deux ou trois voi tures , en ayan t 

soin de choisir les racines dans tou te la masse 

de m a n i è r e à ob ten i r un échant i l lon moyen . 

Le pré lèvement des échant i l lons a lieu parfois 

sur le c h a m p m ô m e . On ar rache , par exemple , 

une cer taine quan t i t é de racines que l'on dis

pose en l ignes pa r o rdre de grosseur , puis on 

prélève la d ix ième, la v ingt ième, etc. , pour 

obtenir v ing t - c inq à t rente racines à l 'hectare. 

On peut opérer de la m ê m e façon avant l ' a r ra

chage en p a r t a n t d 'une l igne prise an hasard et 

en se d i r igean t en l igne droite. 

Le fabr icant se réserve toujours le droit de 

contrôler la densi té de vente pa r des prises 

d 'échant i l lon faites au m o m e n t de la l ivraison 

des racines aux sucrer ies . 

Les be t te raves en t r a înen t toujours au m o m e n t 

de leur a r r achage , p r inc ipa lement dans les années 

h u m i d e s , u n e cer taine quant i té de terre dont le 

poids doit être défalqué de celui qu 'a indiqué 

la bascule . P o u r établir exactement le puids des 

racines p o u v a n t servir à la fabrication, on en 

prélève une cer taine quan t i t é au moment de la 

l ivraison, on les lave et on les nettoie soigneu

sement à la brosse, puis on en fait le déeolle-

tage perpend icu la i rement à l 'axe, à la na i s 

sance de la p r e m i è r e feuille. C'est ce qu i 

s 'appelle faire la tare.; cette opération doit être 

surveil lée de près par le cu l t iva teur . 
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Fi S . 53 

su r deux lignes suff isamment espacées, le poids 

des voitures à plein et à v ide . 

Ces opéra t ions re la t ives au pesage , au déchet 

et à la densi té doivent avoir lieu sous le cont rô le 

des agents des cont r ibut ions indirectes a t tachés 

a u x us ines . Les fabricants sont t enus de faci-

D'après la loi du 7 avr i l 1897 et le décret du 

i3 ju i l le t relatif à son appl ica t ion , toutes les 

bascules se rvant au pesage des bet teraves livrées 

pa r le cu l t iva teur doivent être m u n i e s d 'un 

appare i l enreg is teur agencé de man iè re à i m 

p r i m e r success ivement su r le môme t icket et 
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l î ter ce contrôle et de fournir les i n s t r u m e n t s 

nécessai res . 

La loi du 7 avri l 1897 devait être mise en v i 

g u e u r au i e r s ep tembre 1897 ; mais , par sui te 

d 'un accord tacite en t re cu l t iva teurs et fabricants, 

il est bien peu d 'us ines qu i se soient conformées 

aux disposi t ions relat ives au contrôle des récep

tions de bet teraves par les agen t s des c o n t r i b u 

tions ind i rec tes . 

A n a l y s e d e s b e t t e r a v e s . — Tout le monde 

est au jou rd ' hu i d'accord pour a d m e t t r e que la 

bet terave à sucre ne peut être vendue qu 'en pre

nan t sa richesse pour base, mais trois mé thodes 

peuven t être adoptées : 

i° La dé t e rmina t ion de la densi té du j u s ; 

2° La dé te rmina t ion d u t i t re sacchar imé-

t r ique du j us ; 

3" L ' ana lyse directe de la r à p u r e . 

Densité. — L a d é t e r m i n a t i o n de la densi té pour 

l 'évaluation de la richesse en sucre des be t te 

raves est la mé thode suivie en F r a n c e depuis 

l 'appl icat ion de la loi de 1884. Elle est ob tenue 

à l 'aide d 'un dens imèt re qu i , d 'après la loi du 

6 j u i n et le décret du 2 août 1889, doit indiquer 

le poids absolu des l iquides à la t empéra tu re de 

i5°, c 'est-à-dire m a r q u e r 0 dans une dissolut ion 

saline don t le l i tre pèse 1 00a g r a m m e s à la tem

pé ra tu re o rd ina i r e . 

Si l 'observat ion n ' es t pas faite à i 5 , u n e 
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correct ion est nécessaire , parce que. le l iquide se 

dilate et devient p lus léger à mesure q u e la 

t e m p é r a t u r e s 'élève. On a c.onstrviit des tables 

d o n n a n t les correct ions à faire, mais , c o m m e le 

fait r e m a r q u e r M. P a g n o u l , elles ne peuvent être 

r i g o u r e u s e m e n t exactes, a t t endu q u e la d i l a t a 

t ion des j u s var ie avec leur composi t ion . On 

cer taines p récau t ions indispensables p o u r que 

le chiffre lu sur le dens imèl re soit le chiffre 

exaet . 

La p remière chose à faire est de bien ne t toyer 

et décolleter les betteraves qu i composen t le lot à 

analyser et. qu i ne doivent pas être en n o m b r e 

inférieur à 5. Si le lot à ana lyser n 'es t pas bien 

considérable , on r âpe en t i è r emen t les racines ; 

^Stessi 
p e u t se bo rne r à 

a jouter ou à re

t r ancher 0,1 au 

degré t rouvé , se

lon que la t em

pé ra tu re est de 

4° supé r i eu re ou 

infér ieure à i5°. 

[•'ig. 21 

La dé te rmina

tion de la densité 

du j u s , bien 

qu ' ex t r êmemen t 

s imple en appa

rence , d e m a n d e 
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dans le cas con t ra i re , on râpe seulement la moi t ié 

ou le q u a r t des rac ines coupées exactement dans 

le sens de la l o n g u e u r (fig. «3). La pu lpe ob tenue 

est placée dans u n l inge puis soumise à u n e pres 

sion éne rg ique d a n s u n e presse à vis (fig. 2 4 ) . Il 

semble résul ter des expér iences faites r écemmen t 

par M. Sai l lar t à l 'Ecole n a 

tionale des Indus t r i e s agr i 

coles, q u e le j u s sor tant au 

début accuse u n e densi té et 

une r ichesse en sucre tou

jours p lu s élevées que celui 

extra i t le de rn ie r . La var ia

t ion peu t a t t e indre que lques 

d ix ièmes . Le j u s est versé 

dans u n e éprouvet te assez 

hau te et assez large p o u r que 

le dens imèt re y puisse flotter 

a isément (fig. 25). Il importe 

de r e m p l i r complè t emen t 

l ' éprouvet te afin q u e le li

quide déborde , de chasser „. „ 

en soufflant la mousse qu i 

se t rouve à la surface et d 'a t tendre dix à qu inze 

m i n u t e s avan t de p longer le dens imètre , afin 

que la mousse ne se forme p lus . El le est due , 

en effet, a u x bul les d'air qu i sont en suspens ion 

dans le l iquide et peuvent en affaiblir la densi té 

de p lus ieurs d ix ièmes de degré . 

M*i.PR»ua - · . La bBtteraTB à supra 13 
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Lorsque le dens imèt re est p longé , le l iquide 

s'élève contre les parois de l 'éprouvet te en for

m a n t ce q u ' o n appel le le m é n i s q u e . La lecture 

ne doi t pas se faire au s o m m e t de la couche 

amincie qu i e n t o u r e la t ige , ma i s , c o m m e le 

r e c o m m a n d o M. P a g n o u l , s u r le p r o l o n g e m e n t 

de la surface hor izonta le du l iquide qu ' i l est 

toujours facile d 'éva luer avec u n e approx ima t ion 

suffisante su r les dens imèt res à d ivis ions espa

cées. 

De la densi té du j u s dé terminée c o m m e nous 

venons de l ' ind iquer , on dédui t parfois la r i

chesse en sucre p . "/„ de be t te raves en m u l t i 

p l i an t le chiffre ob tenu par le facteur 2. 

En pa r t an t de cette idée que le poids du sucre 

doit être double du degré , on a m ô m e fait une 

convent ion qui consiste à p r end re pour degré le 

poids du sucre divisé par 2. 

M. P a g n o u l a m o n t r é combien cette conven

tion est a rb i t r a i r e . La même densi té est loin de 

cor respondre toujours à la môme r ichesse, et il 

peu t y avoir a u t o u r de la m o y e n n e des écarts 

a l l an t j u s q u ' à deux un i t é s . Le poids du sucre 

p . ° / 0 de be t te rave est, en m o y e n n e , inférieur ou 

supé r i eu r au produi t du degré mul t ip l ié par 

2, selon que ce degré est l u i - m ê m e inférieur ou 

supé r i eu r à 7,0. 

La densi té employée seule donne donc une 

idée insuffisante de la be t terave ; si elle est t rès 
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bonne pour r ense igner le cu l t iva teur sur la q u a 

lité de ses racines , elle fourni t une base ince r 

ta ine p o u r les c o m p r o m i s . Ajoutons cependan t 

en faveur de cette mé thode , qu 'el le est t rès 

s imple , facile à exécuter et, q u ' e n ou t re , elle 

n 'exige a u c u n maté r i e l de labora to i re . Quelles 

que soient , par conséquent , les modifications q u i 

pou r ron t être apportées dans l ' avenir dans les 

marchés de be t te raves , elle sera toujours ap

pelée à r end re de g r a n d s services. 

A n a l y s e d e s j u s o u a n a l y s e i n d i r e c t e . •— 

La richesse sacchar ine des j u s peu t être déter

minée avec une g r a n d e exact i tude p a r l ' emploi 

dn saccha r imè l re . 

On in t rodu i t dans un ballon por tant d e u x 

t ra i ts de j a u g e , l 'un à 100 cent imètres cubes , 

l ' au t r e à 110, 100 cent imètres cubes de j u s 

ayan t servi à la prise de densité ; on complète à 

1 in cent imètres cubes avec une solution do sous -

acétate de p lomb à 28 on 3 o ° B a u m e , on agi te 

le flacon et on laisse reposer j u s q u ' à ce que l 'on 

aperçoive dans la masse verdàtre que lques 

points incolores . Alors on filtre et on e x a m i n e 

le l iquide ob tenu dans un t ube sacchar imél r i -

que de om,2o de l ongueu r . Si le l iquide était 

t roub le , on pourra i t le clarifier avec une ou deux 

gout tes d'acide acé t ique . 

Le sucre par décilitre de j u s s 'obtient en a u g 

m e n t a n t d 'un d ix ième le chiffre t rouvé au 
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( ' ) SIDERSKY. — T.ac. cit. 

sacchar imètre , pour tenir compte du sous-acétate 

de p lomb employé , et en m u l t i p l i a n t par o, 161 g. 

P o u r s u p p r i m e r les calculs on fait usage des 

tables de polarisat ion 

La r ichesse du j u s n 'est pas celle de la be t t e 

rave , et c'est cette dern ière que le fabricant doit 

conna î t re . P o u r l 'obtenir , on admet que la p r o 

por t ion de j u s contenu dans la racine représente , 

à peu de chose près , les o5 % de son poids et que 

le j u s ext ra i t de la pu lpe p a r pression est bien 

ident ique à celui qu i reste . Mais deux causes 

d ' e r reur p e u v e n t por ter sur le résul ta t ; d 'abord 

la proport ion de j u s n 'es t pas toujours exac t e 

m e n t de o5, et ensui te il a été reconnu que le 

j u s o b t " u u par pression est p lus r iche a u début 

q u ' à la fin. M. P a g n o u l a vérifié ce fait en 1896 

en m ê m e temps qu ' i l a constaté que les j u s , tout 

en devenan t moins r iches sont p lus p u r s , ce 

qu i expl ique que la densi té décroît p lus vite 

que la r ichesse. Il n ' y a donc pas d 'homogé

néi té en t re le j u s ex t ra i t et le jus total contenu 

dans la r ac ine . 

P o u r dédui re la r ichesse de la be t terave de 

celle du j u s , il s 'agit de p rendre un coefficient 

qu i représente la propor t ion du j u s contenu 

dans 100 de pu lpe . 

P o u r t rouver ce coefficient, il faut dé te rminer , 
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d 'abord la densi té et la r ichesse du j u s , pu i s , 

par u n e analyse directe, la r ichesse de la 

pu lpe , et chercher , au moyen do la formule 

que n o u s avons indiquée , par quel n o m b r e il 

faut mul t ip l ie r la p remiè re pour avoir la se

conde. Q u a t r e - v i n g t - d e u x analyses c o m p a r a 

t ives opérées sur la pulpe et sur le j u s ont 

donné à M. P a g n o u l , p o u r ce coefficient,soixante-

dix-sept fois des n o m b r e s compr is entre 0,95 et 

0,91 et se g r o u p a n t a u t o u r de 0,93 ; il n 'a j a m a i s 

ob tenu a u c u n chiffre infér ieur à 0,90. 

« Je crois qu ' i l conviendrai t , dans l ' ana 

lyse indirecte , d 'adopter le coefficient o,g3, non 

comm e représen tan t la quan t i t é de j u s con tenu 

dans ion de bet teraves , ma i s pour passer de la 

r ichesse du j u s à celle de la bet terave n. 

De la densi té et de la richesse du j u s , on peut 

dédui re la pureté, c'est-à-dire le r appor t e n t r e 

le poids p du sucre con tenu dans un décili tre 

de j u s et le poids P que devrai t contenir u n dé

cil i tre de dissolut ion sucrée pu re , p o u r avoir la 

m ê m e densi té . La pure té sera donnée par l ' équa-

tion p et la différence P — p sera ce que l'on 

appelle le non- suc re . 

P o u r avoir le poids P , on peu t consul te r des 

tables qu i donnen t , pour chaque degré de den 

sité, le poids de sucre nécessaire p o u r avoir u n 

décilitre de d issolut ion. D'après M. P a g n o u l , on 

obl ienl à peu près les chiffres con tenus dans ces 
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tables en mu l t i p l i an t le degré par le coefficient 

2,6. 

A n a l y s e d i r e c t e . — Tous les ch imis tes sont 

d 'accord au jou rd ' hu i p o u r préférer à l 'analyse 

indirecte effectuée su r le j u s , l ' ana lyse directe 

effectuée su r la p u l p e p a r les méthodes de, 

M. Pellet , que nous avons indiquées à propos 

de la sélection c h i m i q u e des p o r t e - g r a i n e s . 

On pèse u n cer ta in poids de pu lpe obtenue au 

moyen d 'une râpe conique Pellet et Lomont 

(fig. 26), et rendue homogène par l ' agi ta t ion, soit 

16,29 ou 3 2g r, 58 pour le sacchari mèt re L a u r e n t ^ ) , 

on l ' introduit d a n s u n b a l l o n d e ioooudo2oo avec 

5 à 10 cent imètres cubes de sous-acétate de 

p l o m b à 28 ou 3o° Baume. On rempl i t avec do 

l 'eau p resque en t iè rement j u s q u ' a u t ra i t de 

j a u g e et on m a i n t i e n t à 80° au b a i n - m a r i e 

p e n d a n t 3o à 45 m i n u t e s . Le l iquide é tant re

froidi à i 6 ° , on ajoute u n e gout te d ' é ther p o u r 

(!) P o u r t e n i r c o m p t e d u v o l u m e d u m a r c et d u p r é 

c i p i t é p l o m b i q u e , on p e u t p e s e r : 

P o u r l e p o i d s n o r m a l d u s a c c h a r i m è t r e 

L a u r e n t i 6 " r , 2 9 

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

S c h m i d t e t H œ n s c h 20, 87 

p o u r le d o u b l e d u p o i d s n o r m a l d u 

s a c c h a r i m è t r e L a u r e n t 32 , 33 

p o u r le d o u b l e du p o i d s n o r m a l d u 

s a c c h a r i m è t r e S c h m i d t e t H œ n s c h . 5 r , 4 ° 

E t l ' on fa i t 200 °/a s e u l e m e n t . 
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abat t re la mousse , pu i s de l 'eau p o u r compléter 

le vo lume de 100,9 o u d e 2 0 0 i 7 > R f ïn de tenir 

compte de l ' insoluble. Le bal lon est agi té , puis 

son contenu est je lé sur un filtre ; après avoir 

éloigné les premières gout les qui passent géné

ra lement t roub les , on obt ient u n l iquide clair 

dont on r empl i t un t ube po la r imét r ique de 

2o cen t imèt res . La lec ture au sacebar imètre 

Lauren t donne d i r ec t emen t le sucre pour 100. 

Lorsqu 'on possède une pu lpe c rème , la diges

tion à froid est suffisante p o u r faire passer tout 

le sucre k l 'état de dissolut ion. 

L 'achat dos bet teraves suivant leur teneur réelle 

en sucre est ce r ta inement le plus j uste, il est cou

r a m m e n t employé en Belgique et môme en Hol

lande . Il serait donc à désirer que l 'analyse d i 

recte fût au jourd 'hu i la seule admise , mais il 

impor t e défa i re r e m a r q u e r qu 'el le demande plus 

de temps q u ' u n e dé te rmina t ion de densi té , et Au 
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point de vue p r a t i q u e , di t M. P a g n o u l , il con
v ien t de recouri r encore à la densi té c o m m e 
fournissant des r e n s e i g n e m e n t s ut i les à c o n 
na î t r e , mais il y a l ieu de l ' abandonne r c o m m e 
base des t ransac t ions en engagean t le cul t iva
teur à adopter l ' ana lyse directe c o m m e é tant la 
p l u s ra t ionnel le et la p lu s exacte . Mais il ne 
fau t pas exagérer les défauts de l ' ana lyse indi 
rec te , a t t endu qu 'e l le condui t à des a p p r o x i m a 
t ions acceptables , qu 'e l le p résen te l ' avantage de 
d o n n e r la pu re t é de la rac ine et qu 'e l le est e n 
core géné ra lemen t admise dans les c o m p r o m i s » . 
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C H A P I T R E X I I 

F R A I S DE CULTURE 

Il est assez difficile de se r endre un compte 

exact des frais qu ' en t ra îne la cu l tu re de la bette

rave à sucre et des bénéfices qu 'on peut en 

re t i rer , ca r les é léments de calcul sont variables 

et les généra l i sa t ions d a n s ce sens seraient t o u 

j o u r s hasardées . 

Les dépenses sont toujours très élevées, non 

seu lement pa r sui te des g randes quan t i t é s d 'en

gra is complémenta i res qu ' i l faut à la p lan te , 

niais encore en raison des nombreuses façons 

cul tura les qu 'e l le exige. Il ne faut pas oubl ier 

non plus que la bet terave d e m a n d e des terres 

profondes d 'excellente qual i té et pa r t an t , d ' un 

loyer élevé. 11 est donc de toute nécessité, p o u r 

réal iser des bénéfices, que le r e n d e m e n t en poids 

soit assez considérable et aussi que la racine soit 

r iche pu i sque la vente se fait su ivant la r ichesse . 

Dans les condi t ions actuel les , les bons cul t i 

va t eu r s n e peuvent guère espérer dépasser , en 
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m o y e n n e , u n r e n d e m e n t de 3o ooo k i l o g r a m m e s 

par hectare , les var ié tés cult ivées depuis 1884 

é tan t beaucoup moins product ives que les a n 

ciennes. P o u r l ' ensemble de la F r a n c e , la 

m o y e n n e des r e n d e m e n t s est de 20 142 k i l o 

g r a m m e s pour 1899, mais elle var ie su ivan t 

les années , par sui te des c i rconstances m é t é o r o 

logiques . C'est ainsi qu ' en 188g, elle a a t te int 

le chiffre de 3i 565 k i l o g r a m m e s , t and i s q u ' e n 

i8g3, elle s'est abaissée à 23 3uo k i l o g r a m m e s . 

Les r endemen t s var ien t non seu lemen t dans 

le t e m p s , mais encore dans l 'espace pour une 

m ê m e année , ce qu i l ient à la n a l u r e des 

t e r res , aux variétés cul t ivées et a u m o d e de cul

t u r e . A ce sujet, il y a des différences marquées 

en t re les d é p a r t e m e n t s ; c'est ainsi qu ' en 1898, 

par exemple , le r e n d e m e n t a été de 3o 000 k i l o 

g r a m m e s pa r hec ta re dans le Nord et l 'Oise, de 

28 ouo dans l 'Eure et le Calvados, de 26 000 dans 

le Pas-de-Calais , Seine-et-Marne et S e i n e e t - O i s e , 

de 23 000 dans la S o m m e et de 22000 dans 

l 'Aisne . Les r e n d e m e n t s m o y e n s ne sont donc 

n u l l e m e n t en rappor t avec l 'é tendue consacrée à 

la cu l tu re de la be t te rave . 

On ne saura i t éva luer le p rodu i t moyen pa r 

hectare en bonne cu l tu re à plus de 28 000 ou 

3o 000 k i l o g r a m m e s ; c'est donc , en p r e n a n t 

p o u r base le pr ix de 25 francs les 1 000 k i l o 

g r a m m e s à 7°, un p rodu i t b r u t de 700 à 7̂ 0 
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francs pa r hec tare . Si nous met tons en regard 

de ces chiffres ceux qu i représentent le p r ix de 

revient d ' un hectare de be t te raves , nous t rou

vons , d 'après tes indica t ions e m p r u n t é e s au 

rapport présenté en ] 8 q 5 au comice agricole de 

Laon : 

Prix de revient d'un hectare de betteraves 

da?is la plaine de Laon. 

Fermage, impôts. . 8o fr 
Mesuraga i 
Frais de surveillance \ 
Part de fumier et engrais de fond . . 116, 6b 
Engrais superficiels 177, fio 
Semences, y compris main-d'œuvre . . 4"> 
Binages, arrachage, etc 9?) 
Travail des houes à cheval sfi 
Transport des betteraves 7:1 
Travaux divers de culture 123, 34 

Total 7 ' (3< r ,5o 

A déduire 20 000 kilogrammes de feuilles 
a 3 francs les 1 000 kilogrammes . . 60 

Total 6 S 3 f r , :'io 

Tout compte fait, la cu l ture de la bet terave à 

sucre dans ces dernières années au ra i t été peu 

r émunéra t r i ce , si des conditions c l imatér iques ex

cept ionnel les n ' ava ien t permis aux cul t iva teurs 

d 'obteni r des racines r iches à plus de 7 de den

sité, et de profiter ainsi des augmen ta t ions de 

pr ix accordées pa r les fabricants . 
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204 F R A I S DE C U L T U R E 

En Al lemagne , la cu l tu re de la bet terave s u -

cr iè rees t g é n é r a l e m e n t p lu s lucra t ive , vu les pr ix 

accordés par les fabricants , les t aux moins élevés 

de là ma in -d 'œuvre , des fermages et des impôts et 

les r e n d e m e n t s p lu s considérables à l 'hectare . 

Malgré les magni f iques résul ta ts q u ' a donnés le 

rég ime i n a u g u r é en 1884, le cu l t iva teur français 

récolte encore envi ron 3 8og k i l o g r a m m e s ou 

i 4 , 3 °/ 0 en mo ins à l 'hectare que le cu l t iva teur 

a l l emand , et livro à la sucrer ie des racines qu i 

nécessi tent l 'emploi de 160 k i l o g r a m m e s de bet

teraves de p lus qu ' en Al l emagne , p o u r la p roduc

t ion de 100 k i l o g r a m m e s de suc re . 

« Ces résu l ta t s , dit M. Hélot, se passent de com

menta i res et d é m o n t r e n t pa r eux-mêmes que si 

l 'État doit con t inue r à encourager par des lois 

tu té la i res le p rogrès dans la cu l tu re d 'une p lan te 

essen t ie l lement amé l io r an t e d u sol, il faut, de 

son côté, pour con t r ibuer à a u g m e n t e r la for

tune pub l ique , que l ' agr icul teur , par des efforts 

pu i s san t s ar r ive à r e g a g n e r la place pe rdue par 

la F r a n c e p e n d a n t la deux ième par t i e du siècle 

qu i finit ». 
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Bulletin de la Société des Agriculteurs du Nord, 

1896-1897. 
Comptes rendus du Congrès international à1 Agricul

ture} 1 g o o . 
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T A B L E D E S M A T I È R E S 

C O N S I D E R A T I O N S G E N K R A L K S 5 

C H A P . P R E M I E R . — La betterave à sucre . . 7 

C H A P . I I . — Développement de la betterave à 

suc-re 3 2 

C H A P . I I I . — Les variétés de betteraves à sucre 4 4 

C H A P . I V . — Production de la graine . . . 6 0 

C H A P . V . — I n f l u e n c e du climat et du sol . 9 4 

C H A P . V I , — Engrais 109 

C H A P . V I I . — Semailles 1 3 0 

C H A P . V J I I . — Soins d'entretien 1 4 6 

C H A P . I X . — Accidents ^ ennemis et maladies i . 1 3 

C H A P . X . — R é c o l t e et conservation. . . . l?f> 

C H A P . X I , — Vente des betteraves à sucre. . 187 

C H A P . X I I . — Frais de culture 2 0 1 

fclBLlOGRAFHlK 205 

S A I N T - A M A N D ( C H E R ) . — I M P R I M E R I E B U S S l È R K . 
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M A S S O N & C l e , É d i t e u r s 
L I B R A I R E S D E L ' A C A D É M I E D E M É D E C I N E 

120, Boulevard Saint-Germain, Paris 
P. n°216. 

E X T R A I T D U C A T A L O G U E 

( D é c e m b r e 1 9 0 0 ) 

La Pratique 

Dermatologique 
T r a i t é d e D e r m a t o l o g i e a p p l i q u é e 

P u b l i é s o u s l a d i r e c t i o n d e M M . 

ERNEST BESNIER, L. BROCQ, L. JACQUET 
P a r MM. A U D R Y , B A L Z E R , B A R B E , B A R O Z Z I , B A R T H É L É M Y , 

B E N A R D , E R N E S T B E S N I E R , B O D I N , BROCQ, DE B R U N , D U 
C A S T E L , J . D A R I E R , D E H U , D O M I N I C I , W . D U B R E U I L H , H Ü D E L 0 , 
L. J A C Q U E T , J . - B . L A F F I T T E , L E N G L E T , L E R E D D E , M E R K L E N , 
P E R R I N , R A Y N A U D , R I S T , S A B O U R A U D , M A R C E L S E E , GEORGES 
T H I B I E R G E , V E Y R I È R E S . 

4 volumes richement cartonnés toile formant ensemble environ 
3600 pages, très largement illustrés de figures en noir et de planches 
en couleurs. En souscription jusqu'à la publication du Tome II. 1 4 0 fr. 

Les volumes paraîtront à des inte?*valles assez rapprochés pour que 
Voum-age. s o i t complet à la fin de Vannée 1901 . 

Chaque volume sera vendu séparément. 

TOME P R E M I E R 
1 for t v o l . in -8o a v e c 230 f i g u r e s e n « n o i r e t 24 p l a n c h e s e n c o u l e u r s . 

R i c h e m e n t c a r t o n n é t o i l e . . . 3 6 fr. 
A n a t o m i e e t P h y s i o l o g i e d e l a . P e a u . — P a t h o l o g i e g é n é r a l e d e l a 

P e a u . — S y m p t o m a t o l o g i e g é n é r a l e d e s D e r m a t o s e s . — A c a n -
t h o s i s N i g r i c a n s . — A c n é s . — A c t i n o m y c o s e . — A d é n o m e s . — 
A l o p é c i e s . — A n e s t h é s i e . l o c a l e . — B a l a n i t e s . — B o u t o n d ' O r i e n t . 
— B r û l u r e s . — C h a r b o n . — C l a s s i f i c a t i o n s d e r m a t o l o g i q u e s . — 
D e r m a t i t e s p o l y m o r p h e s d o u l o u r e u s e s . — D e r m a t o p h y t e s . — 
D e r m a t o z o a i r e s . — . D e r m i t e s i n f a n t i l e s s i m p l e s . — E c t h y m a . 
Sous presse : Tome II conbenant les artic-los : Eczéma, par ERNEST BESNIER. •— 

Electricité, par BROCQ. — Eleclrolyse, par ÏÎBOCQ. — /Elephantiasis, par DOMJNICI. — 
Eosinophilie, par LERKDÏIE. — E p i t h e l i o m a , par DATUER. — Eruptions artificielles, 
par THIBIBRGK. — Erytheme, par BODIN. — Erythro der mie, par BROCQ. —• Favus, 
pir HODIK. — Folliculit.es, par HIIDELO. — Furonculose, par BARO/.ZI. — Gale, 
par DuBRisuiLH. — Greffe, par BVROZZI. — Herpès, par DU G A S T E L . — Ictfiyose, 
par THIKTKRGB. - Impétigo, par SABOL'RÀUD. — Kératodermie, par DUBRKDILH, 
-— Kératose •piliaire, par VKYRIKRES. — Langue, par BENÄH». — Lèpre, par 
.MARTET, SKK. — Leucokératose, par BÉNARD. — Liciicns, par BROCQ. 
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Traité de Chirurgie 
PU3LI"É SOCS L A D I B E C T T O Ï T D K M M . 

S i m o n D U P L A Y 
Professeur à la Faculté de médecine 

Chirurgien de l'Hôtol-Pieu 
Membre de l'Académie de médecine 

P a u l REGLUS 
Professeur agrégé à la Faculté de médecine 

Chirurgien des hôpitaux 
Membre de l'Académie de médecine 

P A R M M . 

B E R G E R , B R O C A , P I E R R E D E L B E T , D E L E N S , D E M O U L l N , J . - l _ . F A U R E 
F O R G U E , G É R A R D M A R C H A N T , H A R T M A N N , H E Y D E N R E I C H , J A L A G U I E R 

K I R M I S S O N , L A G R A N G E , L E J A R S , M I C H A U X , N Ê L A T O N , P E Y R O T 
P O N C E T , Q U E N U , R I C A R D , R I E F F E L , S E G O N O , T U F F I E R , W A L T H E R 

Ouvrage c o m p l e t 
DEUXIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE 

8 vol. gr. in-8" avec nombreuses figures dans le texte . 1 5 0 fr. 

TOME I. — 1 vol. grand in-%" de 912 pages avec 218 figures 18 fr. 

Q U E N U . — Des tumeurs. 
L E J A R S . — Lymphatiques, muscles,* 

synoviales tendineuses et bourses 
séreuses . 

TOME II. — 1 vol. grand t'n-8" de 996 pages avec 361 figures 18 fr. 

R E C L U S . — Inflammations, trauma
tismos, maladies virulentos. 

BROCA. — P e a u et tissu collulaire 
sous-cutané. 

RICARD et D E M 0 U L I N . — Lésions 
traumatiques des os . 

PONCET. — Affections non trauma-
tiques des os. 

LKJARS. — Nerfs . 

MICHAUX, — Artères. 

QUF.NU. — Maladies des veines . 

TOME III. — 1 vol. grand in-8° de 940 pages avec 285 figures 18 fr. 
N É L A T O N . — Traumatismes, entorses, LAGRANGE. — Arthrites infectieuses 

luxations, plaies articulaires. ! Et inflammatoiros. 
r.TT,'.xTTT . .v. .v.- ,1. ·, l GERARD MARCHANT. — Crâne. 
Q U E N U . — Arthropathies, arthrites K I R M I S S O N . - Rachis . 

sèches , corps étrangers articulaires. | s U T j p L A Y . _ Oreil les e t annexes . 

TOME IV. —1 vol. grand in-8° de 896 pages avec 3S4 figures 18 fr. 
D E L E N S . — L'œil et ses annexes . j nasales, pharvnx nasal et sinus. 
GERARD M A R C H A N T . — N e z , fossos HEYDENREICH. — Mâchoires . 

TOME V. — 1 vol. grand î'n-8° de 948 pages avec 187 figures 20 fr. 
BROCA. — Face et cou. Lèvres, ca

vité buccale, gencives , palais, languo, 
larynx, corps thyroïde. 

H A R T M A N N . — Plancher huccal, g lan

des salivaires, œsophage et pharynx. 
W A L T H E R . — Maladies du cou. 
P E Y R O T . — Poitrine. 
P I E R R E DELBET. — Mamelle. 

TOME VI. — 1 vol. grand i n - 8 ° de 1127 pages avec 218 figures 20 fr. 
MICHAUX. — Parois de l'abdomen. 
B E R G E R . — Hernies . 
JALAGUIER. — Contusions et plaies 

de 1 abdomen, lésions traumaticiues et 
corps étrangers de l'estomac et de 
l'intestin. Occlusion intestinale, pé
ritonites, appendicite. 

HARTMANN. _ Estomac. 
F A U R E ot R I E F F E L . — Rectum et 

anus. 
HARTMANN et GÖSSET. — Anus 

contre nature. Fistules stercorales. 
Q U E N U . — Mésentère. Rate .Pancréas . 
SEGOND. — Foie . 

TOME VII. 1 fort vol. gr. in-9," de I212pages, 297 fig. dans le texte 25 fr. 
W A L T H E R . — Bassin. 
F O R G U E . — Urètro et prostate. 
R E C L U S . — Organes génitaux de 

l'homme. 

R I E F F E L . — Affections congénitales 
de la région sacro-coecygienne. 

T U F F I E R . — Rein. Vessie . Uretères. 
Capsules surrénales. 

TOME VIIL i fort vol. gr. i n - S " de 971 pages, 163 fig. dans le texte 20 fr. 
MICHAUX. — Vulve et vagin. I ovaires, trompes, l igaments larges, 
PIKRRKDELBET.—Maladies de l'-utérus. péritoine pelvien. 
SEGOND. — Annexes de l'utérus, I KIRMISSON.— Maladies des membre». 
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TRAITÉ DE P A T H O L O G I E GÉNÉRALE 
Publié par Ch. B O U C H A R D 

Membre de l'Institut 
Professeur de pathologie générale à la Faculté de Médecine de Paris . 

S E C R É T A I R E D E L A R É D A C T I O N : G . - H . R O G E R 
Professeur agrégé à la Faculté rte médecine de Paris, Médecin dos hôpitaux. 

G v o l u m e s g r a n d i n - 8 ° , a v e c figures d a n s le t e x t e . 
P r i x e n s o u s c r i p t i o n j u s q u ' à la p u b l i c a t i o n du t. V . 112 fr. 

T O M E I 
1 vol. grand in-Sa de 1018 pages avec figures dans le texte : 1 8 fr. 

Introduction à l'étude do la pathologie générale , par G-.-H. ROGER. — Patho
logie comparée de l'homme et des animaux, par G.-II. ROGER et P. -J . CADIOT. — 
Considérations générales sur les maladies des végétaux, par P . VUIIXEMIN. — 
Pathologie générale de l'embryon. Tératog^nio. par MATHIAS DU VAL. — L'héré
dité et la pathologie générale, par LE GENDRE. — Prédisposition et immunité, 
par ROÏTRCY. — La fatigue et le surmenage, par MABFAN. — Les Agents mécani
ques, par LEJARS. — L e s Agents physiques . Chaleur. Froid. Lumière. Pression 
atmosphérique. Son, par LE >'OIR. —• Les Agents phys iques . L'énergie électrique 
et ia matière vivante, par U'ARSONVAL, — L e s Agents chimiques : les caustiques, 
par LE NOIR. — Los intoxications, par G.-H. ROGKR. 

T O M E I I 
i vol. grand m - 8 ° de 940 panes avec figures dans le texte : 18 fr. 

L'infection, par CHARRIN. — Notions générales de morphologie bactériologique, 
par GrcrG-NA'Rn. — Notions rie chimie bactériologique, par HUGOUNKNQ. — L e s mi
crobes pathogènes, par Roux . — Le sol, l'eau et l'air, agents des maladies infec
t ieuses , par CHANTEMESSE. — Des maladies "épidémiques, par LAVERAN. — Sur les 
parasites ries tumeurs épithébales malignes, par RUFFER, — L e s parasites, par 
H. BLANCHARD. 

T O M E I I I 
1 vol. in-%° de plus de 4400 pages, avec figures dans le texte, 

publié en deux fascicules: 28 fr. 
Faso. I . — Notions générales sur-ia nutrition à l'état normal, par E. LAMBLING. 

— Les troubles préalables de la nutrition, par CH. BOUCHARD.— Les réactions 
nerveuses, par CH. BOUCHARD et G-.-H. ROGKR. - - Les processus pathogéniques da 
deuxième ordre, par G.-H. ROGER. 

F a s o . II. — Considérations préliminaires sur la physiologie e t l'anatomie patho
logiques , par G.-II . ROGKR. — De la fièvre, par Louis GUINON. — L'hypothermie, 
par J.-P. (ÏUYON. — Mécanisme physiologique des troubles vasculaires, par 
K, G L E Y . — L e s désordres de la circulation dans les maladies, par A. CHARRIN. 
— Thrombose et embolie, par Α . MAYOE. •— De l'inflammation, par J. COURMONT. 
— Anatomie pathologique générale des lésions inflammatoires, par M. LETULLB. 
— Les altérations anatomiques non inflammatoires, par P. LE INOIR. — Lea 
tumeurs, par P . MÉNÉTRIER. 

T O M E I V 
1 vol. in-8° de 719 pages avec figures dans le texte . 1 6 fr. 

Evolution des maladies, par DUCAMP. — Sémiologie du sang, par A. GILBERT. 
— Spectroscopie du sang. Sémiologie, par A. HÈNOCQUE. — Sémiologie du cœur 
et dos vaisseaux, par R . TRIPIER. — Sémiologie du nez et du pharynx nasal, par 
M. LKRMOYKZ et M . BOULÂT. Sémiologie du larynx, par M. LERMOÏBZ e t 
M. BOUI.AY. — Sémiologie des voies respiratoires, par M . LEBRETON. — Sémio
logie générale du tube digestif, par P . LE GENDRE. 

Vient de paraître 

T O M E V 
{ fort vol. in-8a d e 1180 par/es avec vomir, figures dans le texte : 28 fi. 

Sémiologie du foie, par CHAUFFARD. — Pancréas, par X. AKNOZAJV, —Analyse 
chimique des urines, par C. CHARRIÉ. — Analyse microscopique des urines 
(Histo-bactériologiquej, par NOËL HALLE. —Lo~rcin. l'urine et l'organisme, par 
A. CHARRIN. — Sémiologie des organes génitaux, par PIERRE D E L J R E I . — Sémio
logie du système nerveux, par J. DEJKBINK. 
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C H A R C O T — B O U C H A R D — B R I S S A U D 

BABINSKI, BALLET, P . BLOCQ, BOIX, BRAULT, CHAN'TKMESSR, CIIARRIN, GHAUP-
F A U D , GoURTOIS-StTKFIT, D I J T J L , GlI.BKRT, G Ï J I G N A R D , L . (ilîtNON, G". GUIKO.N, 
IIALLION, LAMT, L S Gendre, MARFAN, MARIE, MATHIEU, NETTEB, ŒTTÏNGKR, 
ANDRÉ PRTIT, RlGHARDlERE, ROGEU, RUAULT, SOUQUES, TlIIBIER&E, TlïOlNOT, 
FKRNAND Will AL. 

T r a i t é d e Médec ine 
D E U X I È M E É D I T I O N 

P U B L I É S O U S L A D I R E C T I O N D E M a . 

B O U C H A R D B R I S S A U D 
Professeur à la Faculté do médecine Professeur à la Faculté de médecine 

do Paria, de Paris, 
Membre de l'Institut. Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. 

10 volumes grand in -8 3

: avec figures dans le texte. 
En souscription. 1 5 0 fr. 

T O M E I e r 

1 v o l . g r . i n - 8 ° de 845 p a g e s , a v e c figures d a n s le t e x t e . 16 fr. 
L e s B a c t é r i e s , par L. GUIGNARD, membre de l'Institut et de l'Académie de 

médecine, professeur à L'Ecole de Pharmacie de Paris . — P a t h o l o g i e g é n é r a l e 
i n f e c t i e u s e , par A. CHARRIN, professeur remplaçant au Collège de France, 
directeur du laboratoire do médecine expérimentale, médecin des hôpitaux. — 
T r o u b l e s e t m a l a d i e s d e l a N u t r i t i o n , par PAUL LE GKKDRK, médecin de 
l'hôpital Tenon. — M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s c o m m u n e s à l ' h o m m e e t a u x 
a n i m a u x , par G. -H. ROGER, professeur agrégé , -médecin de l'hôpital de la Porte-
d'Aubervilliors. 

T O M E II 

1 v o l . g r a n d in-8° de 8 9 i p a g e s a v e c figures d a n s le t e x t e . 16 fr. 
f i è v r e t y p h o ï d e , par A. CIIANTEMKSSE, professeur à la Faculté de médecins 

de Paris , médocin des hôpitaux. — M a l a d i e s i n f e c t i e u s e s , par F. WIDAL, 
professeur agrégé, médecin des hôpitaux de Paris . — T y p h u s e x a n t h ô m a -
t i q u e , par L . -H. THOINOT, professeur agrégé , médecin des hôpitaux de Paris. — 
F i è v r e s é r u p t i v e s , par L. GUIJVON, médecin des hôpitaux de Paris. — E r y s i -
p è l e , par E. Boix , chef de laboratoire à la Faculté. — D i p h t é r i e , par 
A . RUAULT. — R h u m a t i s m e , par (ETTINGER,médecin des hôpitaux de Paris. — 
S c o r b u t , par TOLLEMEK, ancien interne des hôpitaux. 

T O M E I I I 

1 v o l . g r a n d i n - 8 ° d e 702 p a g e s a v e c f i g u r e s d a n s l e t e x t e . 16 fr . 
M a l a d i e s c u t a n é e s , par G. THIBIERGE, médocin de l'hôpital de la Pit ié , — 

M a l a d i e s v é n é r i e n n e s , par G. THIBIERGB. — M a l a d i e s d u s a n g 1 , p&r 
A. GILBERT, professeur agrégé, médecin des hôpitaux de Paris. — I n t o x i c a t i o n s , 
par A. RICHARD TÈRE, médecin des hôpitaux de Paris. 

T O M E I V 

1 v o l . g r a n d i n - 8 ° d e 680 p a g e s a v e c figures d a n s l e t e s t e . 16 fr. 

M a l a d i e s d e l a b o u c h e e t d u p h a r y n x , par A. RUAULT. — M a l a d i e s 
d e l ' e s t o m a c , par A. MATHIEU, médecin de l'hôpital Andral. — M a l a d i e s d u 
p a n c r é a s , par A. MATHIEU. — M a l a d i e s d e l ' i n t e s t i n , par COURTOIS-SUFFIT, 
médecin des hôpitaux. — M a l a d i e s d u p é r i t o i n e , par COURTDIS-SUFFIT. 

T O M E V I 

i v o l . g r a n d i n - S ° de 612 p a g e s a v e c figures d a n s Je t e x t e . 14 fr. 
M a l a d i e s d u n e z e t d u l a r y n x , pa r A. RUAULT. — A s t h m e , par E . BRIS-

SAUD, p rofesseur à La F a c u l t é UL- môdeuine de P a r i s , médec in de l'hopiLal Saint-
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Antoine. — C o q u e l u c h e , par P . LE GKNDBE, médecin des hôpitaux. — M a l a 
d i e s d e s b r o n c h a s , par A.-13. MARSAN , professeur a freiré à la Facultó de 
médecine de Paris, médecin des hôpitaux. — T r o u b l e s d e l a c i r c u l a t i o n 
p u l m o n a i r e , par A.-.B. M ARFAN. — M a l a d i e s a i g u ë s d u p o u m o n , par 
NKTTEB, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hô
pitaux. 

T O M E V I I 
1 v o l . g r a n d i n - S ° de 550 p a g e s a v e c l i g u r e s d a n s l e t e x t e . 1 4 fr. 

M a l a d i e s c h r o n i q u e s d u p o u m o n , par A . -B . M ARFAN, professeur agrégé 
à la Faculté do médecine de Paris, médecin des hôpitaux. — P h t i s i e p u l m o 
n a i r e , par A. -B. MARFAN. — M a l a d i e s d e l a p l è v r e , par NETTBR, profes
seur agrégé à la Faculté de médecine de Paris , médecin des hôpitaux. — M a l a 
d i e s d u m é d i a s t i n , par A.-B. MARFAN. 

Le tome V sera publié ultérieurement. 

T R A I T É D E P H Y S I O L O G I E 

J . - P . M O R A T 
Professeur à l'Université de Lyon. 

M a u r i c e D O Y O N 
Professeur agrégé 

à la Faculté de médecine do Lyon 

5 vol. gr. in-8" avoe figures en noir et en couleurs. 
En souscription 5 0 fr. 

I. — F o n c t i o n s d e n u t r i t i o n : Circulation, par M. DOYON ; Calorification, 
par P. M OR AT. 1 vol. gr. in-8° avec 173 figures en noir et en couleurs. 1 2 fr. 

IL — F o n c t i o n s d e n u t r i t i o n {suite, et fin) ·. Respiration, excrétion, par 
J.-P. M OR AT ; Digestion, Absorption, par M. DOYON. 1 vol. gr. in-8°, avec 
16^ figures en noir et en couleurs 1 2 fr. 

L E S M É D I C A M E N T S C H I M I Q U E S 

Par L é o n P R U N I E R 
Pharmacien en chof des Hôpitaux do Paris , 

Professeur de pharmacie chimique à l'Ecole de Pharmacie, 
Membre de l'Académie de Médecine. 

2 v o l u m e s g r a n d in-8> a v e c f i g u r e s d a n s l e t e x t e . . . . 3 0 f r . 

Chaque volume est vendu séparément. 

T r a i t é d e s 

Maladies de l'Enfance 
P U B L I É S O U S L A D I R E C T I O N D E M M . 

J . G R A N C H K R 
Professeur à la Faculté de médecine de Paris, 

Membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades . 

J . C O M B Y A . - B . M A R F A N 
Médecin Agrégé , 

de l'hôpital des Enfants-Malades » Médecin des hôpitaux. 

5 vol. grand in-S° avec figures dans le texte. . 9 0 fr. 

CHAQUE VOLUME EST VENDU SÉPARÉMENT 
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Traité d'Anatomie Humaine 
P U B L I É S O U S L A D I R E C T I O N D E 

A . C H A R P Y 

P r o f e s s e u r d ' a n a t o m i e 
à la Facu l t é de Médecine 

do Toulouse . 

P . P O I R I E R 
P r o f e s s e u r a g r é g é 

à la F a c u l t é de Médecine de P a r i s 
Chi rurg ion des Hôpi taux . 

AVEC LA COLLABO RATION DE 

0 . A m o ë d o . — A . B r a n c a . — B. C u n é o . — P. F r e d e t . — P. J a c q u e s . 
Th. J o n n e s c o . — E. L a ç r u e s s e . — L. M a n o u v r i e r . — A . N i c o l a s . 

M. P i e o u . — A. P r e n a n t . — H . R i e f f e l . — Ch. S i m o n . — A. S o u l i é . 

S v o l u m e s g r a n d i n - 8 ° . En souscription : 1 5 0 f r . 
Chaque volume est illustré de nombreuses figures, la plupart tirées en 

plusieurs couleurs d'après les dessins originaux de 
MM. E d . G C Y K R et A. L K I - R A . 

ÉTAT DE LA PUBLICATION AU I e r DÉCEMBRE 1900 
T O M E P R E M I E R 

E m b r y o l o g i e ; O s t e o l o g i e ; A r t h r o l o g i e . [Deuxième édition revue et 
augmentée). U n v o l u m e g r a n d i n - 8 ° a v e c 807 f i g u r e s e n n o i r e t en 
c o u l e u r s 20 fr. 

T O M E D E U X I È M E 
l o r F a s c i c u l e : M y o l o g i e . (Deuxième édition revue et augmentée). 

VÌI v o l u m e g r a n d i n - 8 ° a v e c 3 3 1 J i g u r e s 12 fr. 
2° F a s c i c u l e : A n g e l o l o g i e (Cœur et Artères). U n v o l u m e g r a n d 

i n - 8 ° a v e c 145 figures e n n o i r e t e n c o u l e u r s 8 fr . 

3° F a s c i c u l e : A n g e l o l o g i e (Capillaires, Veines). U n v o l u m e g r a n d 

in -8° a v e c 75 f i g u r e s e n n o i r e t e n c o u l e u r s 6 fr. 
T O M E ^ T R O I S I È M E 

(Volume complet.) 

1 e r F a s c i c u l e : S y s t è m e n e r v e u x (Méninges, Moelle, Encéphale). 
1 v o l . g r a n d i n - 8 ° a v e c 201 f i g u r e s e n n o i r e t e n c o u l e u r s , . 10 fr. 

2 e F a s c i c u l e : S y s t è m e n e r v e u x (Encéphale). L'n v o l . g r a n d in-S° 
a v e c 20(1 f i g u r e s e n n o i r e t e n c o u l e u r s 12 fr. 

3 e F a s c i c u l e : S y s t è m e n e r v e u x (Les Nerfs. Nerfs crâniens. 
Nerfs rachidiens). 1 v o l . g r a n d i n - 8 ° a v e c 205 f i g u r e s e n n o i e 
e t e n c o u l e u r s 12 fr. 

T O M E Q U A T R I È M E 
( Volume complet.) 

1 e r F a s c i c u l e : T u b e d i g e s t i f . (Deuxième édition revue et aug
mentée), l i n v o l u m e g r a n d i n - 8 ° , a v e c 201 f i g u r e s e n n o i r 
e t e n c o u l e u r s 12 fr. 

2 e F a s c i c u l e : A p p a r e i l r e s p i r a t o i r e ; Larynx, trachée, poumons, 
plèvres, thyroïde, thymus. U n v o l u m e g r a n d i n - 8 ° , a v e c 
121 l i g u r e s e n n o i r e t e n c o u l e u r s 6 fr. 

3 e F a s c i c u l e : A n n e x e s d u t u b e d i g e s t i f ; Dents,glandes salivaires. 
foie, voies biliaires, pancréas, rate. P é r i t o i n e . 1 v o l . g r a n d 
i n - 8 ° a v e c 301 f i g u r e s e n n o i r et e n c o u l e u r s 16 fr. 

IL. R E S T E A P U B L I E R : 
L e s L y m p h a t i q u e s q u i t e r m i n e r o n t l e t o m e I I . L e s O r g a n e s g é n i t o - u r l -

n a l r o a e t l e s O r ^ a n o s d o s s o n s f e r o n t l ' o b j o t d ' u a t o m e V , afin d ' e v i t o r d e s 
v o l u m e s d ' u n m a n i e m e n t d i f f i c i l e . 
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M A N U E L 
D E 

PATHOLOGIE INTERNE 
P AU 

G e o r g e s D I E U L A F O Y 
PROFESSEUR DR CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINS DE PARIS 

MÉDECIN DE L'HOTEL-DIKU',' MKMHRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINK 

T R E I Z I È M E É D I T I O N 

entièrement refondue et considérablement augmentée 

4 v o l u m e s i n - 1 6 d i a m a n t , a v e c f i g u r e s e n n o i r ET e n c o u l e u r s , 

c a r t o n n é s à l ' a n g l a i s e , TRHriches r o u g e s . 28 f r . 

Cet te t r e i z i è m e é d i t i o n , c o m p l è t e m e n t r e f o n d u e , p o r t e à c i n q u a n t e 
m i l l e l e n o m b r e d ' e x e n i p l a i r e s t i r é s j u s q u ' à ce j o u r é d i t i o n f r a n ç a i s e ) . 
B i e n q u e c e t t e n o u v e l l e é d i t i o n s e s o i t a c c r u e d ' u n m i l l i e r d e passes e t 
d ' u n e c e n t a i n e d e l i g u r e s , n o u s a v o n s t e n u à e n m a i n t e n i r le p r i x 
à 28 f r a n c s . 

L ' Œ U V R E M É D I C O - C H I R U R G I C A L 

Z> CRITZMAN, directeur 

Suite de Monographies cliniques 
S U R L E S Q U E S T I O N S N O U V E L L E S 

en Médecine, en C h i r u r g i e et en B i o l o g i e 

Chaque monographie est vendue séparément 1 fr. 2 5 
Il ost accep té dos abonnemen t s pour une sér ie do 10 Monograph ies au p r ix & 

torfait e t payable d 'avance de 1 0 f rancs pour la F r a n c e e t 1 2 f rancs pour 
l ' é t r a n g e r (port compris ) . 

R É C E N T E S M O N O G R A P H I E S P U B L I É E S 

N° 20. L a P e s t e {Epidêrrtiologïe. Bactériologie. Prophylaxie. Traitement), pa r lo 
I> r H . BOURGES, p r é p a r a t e u r du labora to i re d 'Hyg iène à la F a c u l t é de 
médec ine de P a r i s . 

N° 2 t . L a M o e l l e o s s e u s e à l ' é t a t n o r m a l e t d a n s l e s i n f e c t i o n s , 
par MM. H . ROGER, p ro fesseur a g r é g é de la F a c u l t é de médec ine do 
P a r i s , inedec . des hôpit-, e t O. JOSLK, s ue . i u t e r . laur . d e s hùpi t . de P a r i s . 

No 22. L ' E n t é r o - c o l i t e m u c o m e m b r a n e u s e , pa r le D F GASTON LYON, 
ancien chef do cl inique médica le do la F a c u l t é do P a r i s . 

N« 23. L ' E x p l o r a t i o n c l i n i q u e d e s f o n c t i o n s r é n a l e s p a r l ' é l i 
m i n a t i o n p r o v o q u é e , pa r le LV CH. ACH\RD, p ro fesseur a g r é g é 
à la Facu l t é de m é d e c i n e , médec in de l 'hôpital Tenon . 

N" 24. L ' A n a l g é s i e c h i r u r g i c a l e p a r v o i e r a c î i i d i e n n e [Injections 
sous -aracJmoidiemws de cocaïne). Techn ique , r é su l t a t s opéra to i res , p a r 
Je D r TUFKIER, p ro fesseur a g r é g é à la f a c u l t é de médec ine de P a r i s , 
ch i ru rg i en des h ô p i t a u x . 
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de Thérapeutique 
M C H i u g I

 P A R F E R N A N I 1 B E R L I O Z 

P r o f e s s e u r à l ' E c o l e d o m é 
d e c i n e d e G r e n o b l e . D i r e c 
t e u r d u B m v a u il'H\ÊriiMH' 
e t d e 1'hi\hLut s é r n t h é r a -
picruo , 

Ame une Introduction de M. Ch. BOJTCKAltn 
P r o f e s s e u r d o p a t h o l o g i e e t d e t h é r a p e u t i q u e g é n é r a l e s , 

M é d e c i n d o s H ô p i t a u x . 
Q U A T R I È M E É D I T I O N , R E V U E E T A U G M E N T É E 

1 y o l . i n - 1 6 d i a m a n t , c a r t o n n é t o i l e , t r a n c h e s r o u g e s 6 f r . 

L e ç o n s s u r l e s M a l a d i e s n e r v e u s e s . Deuxième série : 

H ô p i t a l S a i n t - A n t o i n e , p a r E . B R I S S A U D , p r o f e s s e u r à la 
F a c u l t é d e m é d e c i n e d e P a r i s , m é d e c i n d e l ' h ô p i t a l S a i n t - A n t o i n e , 
r e c u e i l l i e s e t p u b l i é e s p a r H e n r y M E I G E . 1 v o l u m e g r a n d in-8° 
a v e c 1G5 figures d a n s le t e x t e 1 5 f r . 

P r é c i s d ' a n a t o m i e p a t h o l o g i q u e , p a r L. b a r d , p r o f e s 

s e u r à l a F a c u l t é d e m é d e c i n e de l ' U n i v e r s i t é de L y o n , m é d e c i n de 

l 'Hf l t e l -D ieu . Deuxième édition, revue et augmentée, a v e c 123 f i g u r e s 

d a n s l e t e x t e . 1 v o l u m e i n - 1 6 d i a m a n t , d e x n - 8 0 4 p a g e s , c a r t o n n é 

t o i l e , t r a n c h e s r o u g e s 7 fr. 5 0 

L e ç o n s s u r l e s m a l a d i e s d u s a n g [Clinique de l'Hôpital 

Saint-Antoine), p a r G e o r g e s H A Y E M , p r o f e s s e u r à la F a c u l t é de 
m é d e c i n e d e P a r i s , m e m b r e de l ' A c a d é m i e de m é d e c i n e , r e c u e i l l i e s 
p a r M M . E . P A R M E N T I E R , m é d e c i n d e s h ô p i t a u x , e t R. B E N -
S A U D E , c h e f d u l a h o r a t o i r e d ' a n a t o m i e p a t h o l o g i q u e a l ' h ô p i t a l 
S a i n t A n t o i n e . 1 v o l . in-8", b r o c h é , a v e c 4 p l a n c h e s e n c o u l e u r s , 
p a r M . K A R U A N S R I 1 5 f r . 

P r é c i s d ' H i s t o l o g i e , p a r M a t h i a s D U V A L , p r o f e s s e u r à la 

F a c u l t é de m é d e c i n e de P a r i s , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e de m é d e c i n e . 

Deuxième édition, revue et augmentée, i l l u s t r é e d e 427 figures d a n s 

le t e x t e . 1 v o l . gr . i n - 8 0 d e 1020 p a g e s 1 8 fr. 

C o n s u l t a t i o n s m é d i c a l e s s u r q u e l q u e s m a l a d i e s 
f r é q u e n t e s . Quatrième édition, revue et considérablement 

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

c a l e e t p r é c é d é e de q u e l q u e s r è g l e s p o u r l ' e x a m e n d e s m a l a d e s , 

p a r le D r J . G R A S S E T , p r o f e s s e u r d e c l i n i q u e m é d i c a l e à l 'Un iver 

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

1 v o l u m e in -16 , r e l i u r e s o u p l e , p e a u p l e i n e 4 fr. 5 0 

T r a i t é d e M i c r o b i o l o g i e , p a r E . d u c l a u x , m e m b r e de 

l ' I n s t i t u t d e F r a n c e , d i r e c t e u r d e l ' I n s t i t u t P a s l c u r , p r o f e s s e u r à l a 

S o r b o n n e e t à l ' I n s t i t u t n a t i o n a l a g r o n o m i q u e . 

I. M i c r o b i o l o g i e g é n é r a l e . — II . D i a s t a s e s , t o x i n e s e t v e n i n s . — 

III. F e r m e n t a t i o n a l c o o l i q u e . 

C h a q u e v o l u m e g r a n d i n - 8 ° , a v e c f i g u r e s d a n s le t e x t e . . 1 5 fr. 
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É t u d e p r a t i q u e s u r l e M a l d e P o t t , p a r l e v. m é -
N A R D , c h i r u r g i e n J e l ' H ô p i t a l m a r i t i m e d e l î e r c k - s u r - M e r . 1 v o l . 

i n 8", a v e c 205 f i g u r e s d a n s l e t e x t e 1 2 fr . 

T r a i t é d e l ' U r é t h r o s t o m i e p é r i n é a l e d a n s l e s r é 
t r é c i s s e m e n t s i n c u r a b l e s d e l ' u r è t h r e . — Création 

aa périnée d'un méat contre nature, périnêostomie, meal perineal, 

p a r MM. A n t o n i n P O N C E T , p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e L y o n , e x -
c h i r u r g i e n e n c h e f d e l ' H ô t e l - D i e n , m e m b r e c o r r e s p o n d a n t , d e 
l ' A c a d é m i e de m é d e c i n e , e t X . D E L O R E , e x - p r o s e c t e u r , c h e f d e 
c l i n i q u e c h i r u r g i c a l e à l ' U n i v e r s i t é de L y o n , l a u r é a t d e l ' A c a d é m i e 
de m é d e c i n e . 1 -vol. i r . - S 0 a v e c 11 f ig . d a n s le t e x t e , h r o c h é . 4 fr . 

D e F O b é s i t é (Hygiène et Traitement), p a r le D 1 ' A d o l p h e J A V A L . 

1 v o l . i n - 8 » 3 f r . 

T r a i t é d e s m a l a d i e s c h i r u r g i c a l e s d ' o r i g i n e 
C o n g é n i t a l e , p a r l e D r E. KIRMIS-SON, p r o f e s s e u r a g r é g é à 

la F a c u l t é d e m é d e c i n e , c h i r u r g i e n d e l ' h ô p i t a l T r o u s s e a u , m e m b r e 

de la S o c i é t é d e C h i r u r g i e . 1 v o l u m e g r a n d i n - 8 ° a v e c 311 f i g u r e s 

d a n s le t e x t e et 2 p l a n c h e s e n c o u l e u r s 1 5 fr. 

M a n u e l d e P a t h o l o g i e e x t e r n e , p a r m m . r e g l u s , k i r -

M I S S O N , P E Y R O T , B O U I L L Y , p r o f e s s e u r s a g r é g é s à l a F a c u l t é d e 
m é d e c i n e d e P a r i s , c h i r u r g i e n s d e s h ô p i t a u x . É d i t i o n c o m p l è t e 
i l l u s t r é e d e 720 f i g u r e s . 4 v o l u m e s i n - 8 ° 4 0 fr . 

Chaque volume est vendu séparément 1 0 fr. 

C l i n i q u e s c h i r u r g i c a l e s d e l ' H ô t e l - D i e u , p a r 
S i m o n D U P L A Y , p r o f e s s e u r d e c l i n i q u e c h i r u r g i c a l e à l a F a c u l t é 
d e m é d e c i n e , m e m b r e d e l ' A c a d é m i e de m é d e c i n e , c h i r u r g i e n d e 
l ' H f l t e l - D i e u , r e c u e i l l i e s e t p u b l i é e s p a r l e s D " M. C A Z I N , c h e f 
de c l i n i q u e c h i r u r g i c a l e à l ' H ô t e l - D i e u , e t S. CLADO, c h e f d e s i ra» 
v a u x g y n é c o l o g i q u e s . Troisième série. 1 v o l . g r . i n - 8 ° a v e c fig. 8 fr. 

E l é m e n t s d e C h i m i e p h y s i o l o g i q u e , p a r M a u r i c e 

A R T H U S , p r o f e s s e u r d e p h y s i o l o g i e e t d e c h i m i e p h y s i o l o g i q u e à 
r U n i v e r s i t é d e F r i b o u r g . Troisième édilionrevue et augmentée, i v o l . 
i n - 1 6 , a v e c fig: d a n s l e t e x t e , c a r t o n n é t o i l e , tr . r o u g e s . . 4 fr . 

MANUEL D'ANATOMIE MICROSCOPIQUE ET D'HISTOLOGIE 
" Par P . - E . L A U N O I S 

Pro fe s seu r a g r é g é à la Facul té de médec ine de P a r i s , médec in de l 'hôpital Tenon, 

PKÉFACK DE M. M a t h i a s D U T A L 

Professeur d 'His to logie à la F a c u l t é de Pa r i s , m e m h r e de l 'Académie de médec ine 

Deuxième édition entièrement refondue. 

1 v o l . i n - 1 6 d i a m a n t , c a r t , t o i l e a v e c 261 figures d e n s l e t e x t e . S f r . 
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B i b l i o t h è q u e 

D ' H Y G I È N E THÉRAPEUTIQUE 
D I R I G É E P A U 

L e P r o f e s s e u r P R O U S T 
M e m b r e de l 'Académie de médec ine , Médec in de l 'Hôte l -Dieu , 

I n s p e c t e u r g é n é r a l des Se rv i ces san i ta i res . 

Chaque ouvrage forme un volume in-16, cartonné toile, tranches rouges, 

et est vendu séparément : 4 fr. 

Chacun des v o l u m e s de ce t t e colloction n ' e s t consacré qu ' à u n e seule maladie 
ou à un seul g r o u p e de malad ies . Grâce à leur format, ils son t d 'un man iemen t 
commode . D ' un a u t r e côté , en accordan t un vo lume spéc ia l à chacun des g rands 
su je t s d ' h y g i è n e t h é r a p e u t i q u e , il a é té facile do d o n n e r à leur déve loppemen t 
t o u t e l ' é t endue n é c e s s a i r e . 

L ' h y g i è n e t h é r a p e u t i q u e s 'appuie d i r e c t e m e n t R U T la p a t h o g é n i e ; elle doit en 
êtro la conclusion logique et na tu r e l l e . La goncse des ma lad ie s sera donc é tud iée 
tou t d 'abord . On s e p r é o c c u p e r a moins d ' ê t r e abso lumen t comple t que d 'ê t re 
c l a i r . On ue c h e r c h e r a pas à t r a c e r un h is tor ique savan t , à i a i r e p r euve de 
b r i l l an t e érudi t ion , à e n c o m b r e r le t ex t e de c i ta t ions b ib l iograph iques . On s'ef
forcera de n ' e x p o s e r que les données i m p o r t a n t e s de pa thogenJe e t d 'hygiène 
t h é r a p e u t i q u e et à les m e t t r e en l u m i è r e . 

V O L U M E S P A R U S 

L ' H y g i è n e d u G o u t t e u x , p a r le p rofesseur PROUST e t A. MATHIEU, médec in 
de l 'hôpital Andra l . 

L ' H y g i è n e d e l ' O b è s e , p a r le p ro fesseur PROUST e t A . MATHIEU, médec in de 
l 'hôpital Andra l . 

L ' H y g i è n e d e s A s t h m a t i q u e s , p a r E. BKISSAUD, p rofesseur a g r é g é , m é d e 
cin de L'hôpital Sa in t -Anto ine . 

L ' H y g i è n e d u S y p h i l i t i q u e , pa r H . BOURGES, p r é p a r a t e u r a u l abora to i re 
d 'hyg iène de la F a c u l t é de m é d e c i n e . 

H y g i è n e e t t h é r a p e u t i q u e t h e r m a l e s , p a r G-. DBLFAU, ancien in te rne des 
hôpi taux de P a r i s . 

L e s C u r e s t h e r m a l e s , p a r G-. DELFAU; anc ien i n t e r n e des hôp i t aux de P a r i s . 
L ' H y g i è n e d u N e u r a s t h é n i q u e , p a r le p ro fesseur PROUST et G-. BALLET, 

pro fes seu r a g r é g é , médec in des hôp i t aux de P a r i s . {Deuxième édition.) 
L ' H y g i è n e d e s A l b u m i n u r i q u e s , p a r le B r SPRTNGKR, ancien i n t e r n e des 

hôp i t aux de P a r i s , chef de labora to i re do la P a c u l t é de médec ine à la Clinique 
médica le d e l 'hôpital de la C h a r i t é . 

L ' H y g i è n e d u T u b e r c u l e u x , p a r le DT CBUQUKT, anc ien i n t e r n e des hôp i t aux 
de P a r i s , a v e c u n e in t roduct ion du D* DAREMBERG, m e m b r e co r r e spondan t de 
l 'Académie de m é d e c i n e . 

H y g i è n e e t t h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d e l à B o u c h e , pa r le D«- CRUET, 
den t i s t e des hôpi taux de P a r i s , avec une p ré face de M. le p rofesseur LANNK-
LONGUE, m e m b r e do l ' Ins t i tu t . 

H y g i è n e d e s m a l a d i e s d u C œ u r , pa r 1e T)r VAQUEZ, p rofesseur a g r é g é 
à la F a c u l t é de médec ine do P a r i s , médec in des h ô p i t a u x , a v e c une préface du 
p ro fesseur POTAIN. 

H y g i è n e d u D i a b é t i q u e , p a r A. PROUST e t A. MATHIEU. 
L ' H y g i è n e d u D y s p e p t i q u e , p a r le D r LINOSSIER, p ro fesseur a g r é g é à la 

F a c u l t é de médec ine de Lyon , m e m b r e co r respondan t de l 'Académie de m é d e 
cine, médec in â V ichy . 

V O L U M E S E N P R É P A R A T I O N 

H y g i è n e t h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s d e l a P e a u , pa r le IV THIBIERGX. 
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C H A R L E S G E R H A R D T 
S A V I E , S O N Œ U V R E , S A C O R R E S P O N D A N C E 

( 1 8 1 6 - 1 8 5 G ) 

DOCUMENT D'HISTOIRE DE LA CHIMIE 
PAR MM. 

E d o u a r d G R I M A U D ET C h a r l e s G E R H A R D T 

De l ' Ins t i tu t . I n g é n i e u r . 

U n v o l u m e i n - 8 ° d e xi-oDo p a g e s a v e c p o r t r a i t . . . 1 5 f r . 

E S S A I S -

D E 

PHILOSOPHIE ET D'HISTOIRE 
DE L A B I O L O G I E 

Par E • G L E Y 

P r o f e s s e u r a b r é g é à la Facu l t é de médec ine de P a r i s , 
Ass i s tan t p r è s de la Chai re de Phys io log ie g é n é r a l e 

au M u s é u m d 'His tui ro na ture l le . 

U a v o l u m e i n - 1 8 J é s u s 3 fr. 5 0 

XiG C O N S T R U C T E U R , p r inc ipes , fo rmules , t r a c é s , t ab les et r e n s e i g n e m e n t s 
pour l 'Établ issement des projets de machines à l 'usage des ingén ieurs , cons t ruc 
t eu r s , a r ch i t ec t e s , mécan ic iens , e tc . , pa r F . R e u l e a u x . Troisième édition 
française, pa r A . D e t o i z o , i ngén ieur des m a n u f a c t u r e s do l 'Etat . 1 volume 
in-8° avec 184 f igures 3 0 f r . 

T R A I T É D ' A N A L Y S E C H I M I Q U E Q U A L I T A T I V E , pa r R . F r é s e n i u s . Tra i t é 
des opéra t ions ch imiques , d e s réac t i f s et de leur action sur les corps les p lus 
r é p a n d u s , essais au cha lumeau, ana lyse des eaux potab les , des eaux miné ra l e s , 
du sol, des engra i s , e t c . R e c h e r c h a s chirnico-Jégalns, ana ly se spec t r a l e . Neu
vième édition française d ' après la 16 e édit ion a l l emande , pa r L . G a u t i e r . 1 vo l . 
in-8° avec g r a v . e t un tab leau ohrarrt.olithocprapb.ique 7 fr . 

T R A I T É D ' A N A L Y S E C H I M I Q U E Q U A N T I T A T I V E , p a r R . F r é s e n i u s . 
Tra i t é du dosage et de la s épa ra t ion des corps s imples et composés les plus 
us i tés en p h a r m a c i e , dans les a r t s e t eu ag r i cu l tu re , ana lyse p a r les l i queu r s 
t i t r é e s , ana lyse d e s eaux miné ra l e s , des cend re s v é g é t a l e s , des sols , des 
engra i s , des mine ra i s mé ta l l i ques , des fontes , dosage des suc res , a lca l imétr ie , 
chlor rimé tr ie , e t c . Septième édition française, t r adu i t e sur la 6 È édition alie-* 
maude , par I*. G a u t i e r . 1 vol . in -8 0 avec 251 g r a v . dans le t e x t e . , %& fr. 
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T r a i t é 

d 'Analyse e h i m i q u e 
QUANTITATIVE PAR ÉLECTROLYSE 

P a r J . R I B A N 
P r o f e s s e u r cha rgé du cours d 'analyse ch imique 

et maî t re de conférencos a la F a c u l t é dos sc iences de l 'Univers i t é do P a r i s . 

1 vol. grand in-8a, avec 96 figures dans le texte. 9 fr. 

M a n u e l prat ique 

d e l ' A n a l y s e d e s A l c o o l s 
E T D E S S P I R I T U E U X 

PAR 

C h a r l e s G I R A R D , L u c i e n C U N I A S S E 
Direc teur du Labora to i re municipal Chimis te-exper t 

de la Vil le de P a r i s . I de la Ville de Par ia . 

4 volume avec figures et tableaux dans le texte. Relié toile. 7 fr. 

STATION DE CHIMIE YÉGÉTA.LE DE MEUDON 

( 1 8 8 3 - 1 8 9 9 ) 

C h i m i e V é g é t a l e 

e t a ç j f d e o l e 
P A R 

M . B E R T H E L O T 
Séna teu r , Secré ta i re pe rpé tue l de l 'Académie des Sc iences , 

P ro fe s seu r au Col lège de F r a n c e . 

4 volumes m - 8 0 avec figures dans le texte 3 6 ir. 

Précis de Chimie analytique 
Analyse qualitative, Analyse quantitative par liqueurs titrées, Analyse 

des gaz, Analyse organique élémentaire. Analyses et Dosages relatifs 
à la Cftiinie agricole. Analyse des vins, Essais des principaux minerais. 

Par J . - A . M T J L L E R 
Docteur es sciences, P ro fes seur à l 'Ecole supér ieure des sc iences d 'Alger . 

1 v o l u m e i n - 1 2 , b r o c h é - 3 fr. 
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L E S T R A V A U X 

l'Exposition de igoo 
Paf A . D A C U N H A 

I n g é n i e u r dos Ar t s et Manufac tu r e s . 

V P r é f a c e d e H E N R I D E P A R V I L L E 

1 vol. î'ft-8°, avec 180 figures dans le texte, broché 4 !r. 

L ' o u v r a g e d e M. D a G u n h a n o u s fai t a s s i s t e r , d e p u i s le d é b u t , à la 
c r é a t i o n de c e t t e œ u v r e a d m i r a b l e e t n o u s la fa i t v o i r s o u s u n a s p e c t 
n o u v e a u . U n d e s c o t é s l e s p l u s i n t é r e s s a n t s , e t p e u t - ê t r e l e s m o i n s 
c o n n u s d e c e t t e g r a n d e m a n i f e s t a t i o n , a é t é e n effet c e l u i q u i s e r a p 
p o r t e à l a p é r i o d e d e t r a v a i l e t d ' é l a b o r a t i o n . 

C e t t e E x p o s i t i o n m a r q u e u n e d a t e d a n s l ' h i s t o i r e i n d u s t r i e l l e d u 
m o n d e , e l l e e s t u n e è r e à l a q u e l l e o n s e r e p o r t e r a comme e l l e a é t é 
u n b u t p o u r b i e n d e s e f forts . 11 f a u t s e s o u v e n i r . E t l ' o n t r o u v e r a 
u n c h a r m e s i n g u l i e r à l i re l e s p a g e s é c r i t e s par u n p a s s i o n n é d u 
p r o g r è s , q u i a v u j o u r p a r j o u r s ' é l e v e r et g r a n d i r l ' œ u v r e i m m e n s e , 
d u s o u b a s s e m e n t a u f a î t e . 

PETITE BIBLIOTHÈQUE DE " LÀ NATURE 

R e c e t t e s e t P r o c é d é s u t i l e s , r e c u e i l l i s par G a s t o n T I S S A N D J E R , 

r é d a c t e u r e n c h e f d e la Nature. Neuvième édition. 

R e c e t t e s e t P r o c é d é s u t i l e s . Deuxième série : L a S c i e n c e 

p r a t i q u e , p a r G a s t o n T I S S A N D I E H . Cinquième édition, a v e c figures 

d a n s le t e x t e . 

N o u v e l l e s R e c e t t e s u t i l e s e t A p p a r e i l s p r a t i q u e s . Troisième 

série, p a r G a s t o n T I S S A K D I E R . Quatrième édition, a v e c 91 f i g u r e s d a n s 

le t e x t e . 

R e c e t t e s e t P r o c é d é s u t i l e s . Quatrième série, p a r G a s t o n T i s -

S A M D Ï E R . Deuxième édition, a v e c 38 figures d a n s l e t e x t e . 

R e c e t t e s e t P r o c é d é s u t i l e s . Cinquième série, p a r J. L A F P A I I G L K , 

s e c r é t a i r e d e l a r é d a c t i o n d e la Nature. A v e c f i g u r e s d a n s l e t e x t e . 

C h a c u n d e c e s v o l u m e s i n - 1 8 e s t v e n d u s é p a r é m e n t 

B r o c h é 2 fr. 25 | C a r t o n n é t o i l e 3 fr. 

L a P h y s i q u e s a n s a p p a r e i l s o t l a C h i m i e s a n s l a b o r a 
t o i r e , p a r G a s t o n T I S S A N I I I E R , r é d a c t e u r e n c h e f de la Nature. 
Septième édition d e s Récréations scientifiques. Ouvrage couronné 
par VAcadémie (Prix Montyon). L'n v o l u m e i n - 8 ° a v e c n o m b r e u s e s 
figures d a n s l e t e x t e . B r o c h é , 3 fr. C a r t o n n é t o i l e , 4 fr. 
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ii MASSON E T G i e, L i b r a i r e s da l ' A c a d é m i e d a M é d e c i n e 

OUVRAGES DE M. A. DE LAPPARENT 
M e m h r e do l ' Ins t i tu t , p rofesseur à l 'Ecole l ibre des H a u t e s - É t u d e s . 

T R A I T É D E G É O l i O G I E 

Q U A T R I È M E É D I T I O N 

e n t i è r e m e n t r e f o n d u e e t c o n s i d é r a b l e m e n t a u g m a n t é e . 

3 vol. grand £n-8° , d'environ 1.830 pages, avec nombreuses figures, 
cartes et croquis 3 5 fr. 

A b r é g é d e g é o l o g i e . Quatrième édition, entièrement refondue. 1 vol 
in - )H de v i n - 2 9 9 p a g e s a v e c 141 g r a v u r e s et une c a r t e g é o l o g i q u * 
de l a F r a n c e e n c h r o m o l i t h o g r a p h i e , c a r t o n n é t o i l e 3 fr 

N o t i o n s g é n é r a l e s s u r T é c o r c e t e r r e s t r e . 1 v o l , in-16 de 156 pages 
a v e c .'¡3 f i g u r e s / b r o c h é 1 fr, 21 

La g é o l o g i e e n c h e m i n d e f e r . D e s c r i p t i o n g é o l o g i q u e d u l iassir 
p a r i s i e n e t d e s r é g i o n s a d j a c e n t e s ( B r e t a g n e a u x V o s g e s . — Bel
g i q u e à A u v e r g n e ) . 1 v o l . i n - 1 8 d e 608 p a g e s , a v e c 3 c a r t e s e b r o m o -
U t h o g r a p h i é e s , c a r t o n n é t o i l e 7 fr. 50 

C o u r s d e m i n é r a l o g i e . Troisième édition, revue et augmentée. 1 v o l . 
g r a n d i n - 8 ° d e x x - 7 0 3 p a g e s a v e c )i19 g r a v u r e s d a n s lo t<:xt.e e t unË 
p l a n c h e c h r o m o l i t b o g r a p h i é e 15 fr, 

P r é c i s d e m i n é r a l o g i e . Troisième édition, revue et augmentée, i v.ol 
ir i-16 de x n - 3 9 8 p a g e s a v e c 233 g r a v u r e s d a n s l e t e x t e e t u n e p l a n c h e 
c h r o m o l i t b o g r a p h i é e , . c a r t o n n é t o i l e . . . . . . . . . . . . . 5 fr. 

L e ç o n s d e g é o g r a p h i e p h y s i q u e . Deuxième édition, revue el aug
mentée. 1 vo l . g r a n d i n - 8 ° d e x v i - 7 1 8 p a g e s a v e c 162 figures d a n s le 
t e x t e e t u n e p l a n c h e en c o u l e u r s 42 fr. 

C O L L E C T I O N B O U L E 

L e C a n t a l . Guide du touriste, du naturaliste et de Varchéologue, 
p a r M a r c e l l i n B O U L E , d o c t e u r è s s c i e n c e s , L o u i s F A R G E S , arch i 
v i s t e - p a l é o g r a p h e . 1 v o l u m e i n - 1 6 a v e c 83 d e s s i n s e t p h o t o g r a p h i e s , 
e t 2 c a r t e s e n c o u l e u r s , r e l i é t o i l e a n g l a i s e 4 fr. 5 0 

L a L o z è r e . Guide du touriste, du naturaliste et de Varchèologue, 
p a r E r n e s t CORD, i n g é n i e u r - a g r o n o m e , G u s t a v e CORD, d o c t e u r e n 
d r o i t , a v e c l a c o l l a b o r a t i o n de M. A r m a n d V I R É , d o c t e u r e s 
s c i e n c e s . 1 v o l . i n - i 6 a v e c d e n o m b r e u x d e s s i n s e t p h o t o g r a p h i e s 
e t c a r t e s e n c o u l e u r s 4 fr. 5 0 
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r é g e n t e s p u b l i c a t i o n s (Décembre 1900) 15 

Traité de Zoologie 
Par E d m o n d P E R R I E R 

M e m b r e do l ' Ins t i tu t et de l 'Académie de médec ine . 
D i r e c t e u r du M u s é u m d 'His to i re Na tu re l l e . 

F A S C I C U L R I : Z o o l o g i e g é n é r a l e - 1 vol . g r . in-8" de 412 p . avec 458 f igures 
dans le t e x t e fr. 

F A S C I C U L E II : P r o t o z o a i r e s e t P h y t o z o a i r e s . 1 vol . g r . in-8° d e 
¿52 p . , avoc 243 f igures 1 0 fr. 

F A S C T C U L K 111 : A r t h r o p o d e s . 1 vol. gr. in-8° de 480 p a g e s , a v e c 
27% figure? • • 8 fr. 
Ces t ro is fascicules r éun i s forment la p r e m i è r e p a r t i e . 1 vol . in -8 n 

de 1344 p a g e s , avec 980 figures 30 fr, 
F A S C I C U L K IV : V e r s e t M o l l u s q u e s . 1 vol . g r . in-8° de 792 p a g e s , 

avec 56(i figures dans le t e x t e 1 6 fr. 
FASCICULK Y : A m p l i i o x u s , T u n i c i e r s . 1 vol. g r . in-8 0 de 221 p a g e s , 

avec 9T l igures dans le t ex t e ." 6 fr. 
F A S C I C U L E VI : V e r t é b r é s . {Sous presse). 

C o u r s p r é p a r a t o i r e a u C e r t i f i c a t d ' É t u d e s P h y s i q u e s , 

C h i m i q u e s e t N a t u r e l l e s ( P . C . N . ) 

COURS ÉLÉMENTAIRE DE ZOOLOGIE 
Par R é m y P E R R I E R 

Maî t re de conférences à la Facu l t é dos Sciences de l 'Univers i t é de P a r i s , 
Chargé d u C o u r s . d e Zoologie 

P o u r le certificat d ' é tudes phys iques , e turmques et n a t u r e l l e s . 
1 vol. i"n-H° avec 693 figures. Relié toile : 1 0 f r . 

Traité de Manipulations de Physique 
Par B . - C D A M I E N 

P r o f e s s e u r do P h y s i q u e à, la F a c u l t é des sc iences de Li l le , 

GL R . P A I L L O T 
Agrégé , chef des t r a v a u x p r a t i q u e s de Phys ique- à. la F a c u l t é des s c i ences de Li l le . 

1 volume ¿1-8° avec 246 figures dans le texte. 7 fr . 

Eléments ie Chimie Organique et de CMmie'Bïologïp 
P a r W . Œ G H S N E R D E C O N I N C K 

Professeur à la F a c u l t é d e s sc iences de Montpel l ier , M e m b r e de la Socié té 
de Biologie, L a u r é a t de l 'Académie de médecine e t de l 'Académie des s c i ences . 

1 volume in -16 2 fr. 

ÉLÉMENTS DE CHIMIE DES MÉTAUX 
A L ' U S A G E D U C O U R S P R É P A R A T O I R E A U C E R T I F I C A T D ' E T U D E S P . C . N . 

P a r l e P r o f e s s e u r W . Œ C H S N E R D E C O N I N C K 
M e m b r e de la Société de Biologie, l a u r é a t do l 'Académie do Médec ine 

e t de l 'Académio des S c i e n c e s . 
1 volume t 'n-16 2 fr . 
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LA GÉOGRAPHIE 
B U L L E T I N 

D E L A 

Société de Géographie 
P U B L I É T O U S L E S M O I S P A H 

LE BARON HULOT, S e c r é t a i r e g é n é r a l de la Société 
E T 

M. CHARLES RABOT, S e c r é t a i r e de la Rédac t ion 

A B O N N E M E N T A N N U E L : P A I U S : 24 fr. — D K P A H T E M E K T S : 26 fr. • 
É T R A N G E R : 28 fr . — P r i x d u n u m é r o : 2 fr. 50 

C h a q u e n u m é r o , d u f o r m a t g r a n d in-8" , c o m p o s é d e 80 p a g e s et 
a c c o m p a g n é d e c a r t e s e t d e g r a v u r e s n o m b r e u s e s , c o m p r e n d des 
m é m o i r e s , u n e c h r o n i q u e , u n e b i b l i o g r a p h i e e t l e c o m p t e r e n d u des 
s é a n c e s de la S o c i é t é d e G é o g r a p h i e . La n o u v e l l e p u b l i c a t i o n n 'es t 
p a s s e u l e m e n t u n r e c u e i l de r é c i t s d e v o y a g e s p i t t o r e s q u e s , m a i s 
d ' o b s e r v a t i o n s e t de r e n s e i g n e m e n t s s c i e n t i f i q u e s . 

La c h r o n i q u e r é d i g é e p a r d e s s p é c i a l i s t e s p o u r c h a q u e par t i e d u 
m o n d e fai t c o n n a î t r e , d a n s le p l u s bref d é l a i , t o u t e s l e s n o u v e l l e s r e 
ç u e s d e s v o y a g e u r s e n m i s s i o n p a r l a S o c i é t é d e G é o g r a p h i e , e t p r é 
s e n t e u n r é s u m é d e s r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s p a r l e s p u b l i c a t i o n s é t r a n 
g è r e s : e l l e c o n s t i t u e , e n u n m o t , u n r é s u m é d u mouvement géogra

phique p o u r c h a q u e m o i s . 

L a N a t u r e 
R E V U E I L L U S T R É S 

lies sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie 

D I R E C T E U R : H e n r i d e P A R V I L L E 

A b o n n e m e n t a n n u e l : P a r i s : 20 fr . — D é p a r l e m e n t s : 25 fr . — 

U n i o n p o s t a l : 26 fr. 

A b o n n e m e n t de s i x mois : P a r i s : 10 f r . — D é p a r t e m e n t s : 12 fr. 50. 
— U n i o n p o s t a l e : 13 fr. 

F o n d é e e n 1813 p a r GASTON TISSANDIKK, l a Nature e s t a u j o u r d ' h u i le 

El u s i m p o r t a n t d e s j o u r n a u x d e v u l g a r i s a t i o n s c i e n t i f i q u e p a r le norn-
re d e s e s a b o n n é s , p a r l a v a l e u r d e s a r é d a c t i o n et p a r l a s û r e t é de 

s e s i n f o r m a t i o n s . E l l e d o i t c e s u c c è s à l a f a ç o n d o n t e l i e p r é s e n t e la 
s c i e n c e à s e s l e c t e u r s e n l u i ô t a n t s o n c ô t é a r u l e t o u t en lui l a i s s a n t 
s o n c ô t é e x a c t , à c e q u ' e l l e i n t é r e s s e l e s s a v a n t s e t l e s é r u d i t s a u s s i 
b i e n q u e l e s j e u n e s g e n s e t t e s p e r s o n n e s p e u f f i m i l i a r i s é s a v e c les 
o u v r a g e s t e c h n i q u e s ; a c e q u ' e l l e n e l a i s s e , e n f i n , r i e n é c h a p p e r de ce 
q u i s e fa i t o u s e d i t de n e u f d a n s le d o m a i n e d e s d é c o u v e r t e s q u i 
t r o u v e n t c h a q u e j o u r d e s a p p l i c a t i o n s n o u v e l l e s a u x c o n d i t i o n s de 
n o t r e v i e q u ' e l l e s m o d i f i e n t s a n s c e s s e . 

Paris. — L . MARKTHKUX, impr imeur , 1, rue Casse t te . — -20185. 
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L I B R A I R I E G A U T H I E R - V I L L A R S 

5h, Q U A I D E S G R A N D S - A U G U S T Ï N S , A P A R I S ( G * ) . 

E n v o i franco c o n t r e m a n d a t - p o s t e pu v a l e u r s u r P a r i s . 

ENCYCLOPÉDIE DES TRAVAUX PUBLICS 
E T E N C Y C L O P É D I E I N D U S T R I E L L E . 

TRAITÉ DES MACHINES A VAPEUR 
R É D I G É C O N F O R M É M E N T A U P R O G R A M M E D U C O U R S D E L ' É C O L E C E N T R A L E . 

PAR 

A L H E I L I G , I C A M I L L E R O C H E , 

I N G É N I E U R D E LA M A R I N E . ] A N C I E N I N G É N I E U R de la Marine. 

DEUX BEAUX VOLUMES GRAND I N - 8 , SE VENDANT SÉPARÉMENT (E. I.) : 

T O M E I : Thermodynamique .^Puissance des machines , d iagrammes et formules. Indi
cateurs . Organes . Régulatiun. Épures . Distribution et C H A N G E M E N T D E marche . Alimen
tation e tc . ; xi-604 pages, avec 412 figures; 1895 2 0 fr. 

T O M E II : Volants régulateurs . Classification des machines . Moteurs à gaz, à pétrole 
et à air chaud. Graissage, jo ints . Montage et E S S A I S . Passat ion des marchés . Prix de 
revient , d'exploitation et de construction ; iv -560 pages, avec 281 figures ; 1895. 1 8 fr. 

CHEMINS DE F E R 
M A T E R I E L - R O U L A N T . R É S I S T A N C E D E S T R A I N S . T R A C T I O N . 

E . D E H A R M E , ! A . P U L I N , 

Ing r principal À ( A C U M P A ^ N I E d u M I D I . | lugT Tnsp r
 P * 1 A U X C H E M I N S de fer D U N O R D . 

U n v o l u m e g r a n d iLv8 ,xxn-44 l p a g e s , 9b f i g u r e s , l p l a n c h e ; 1895 ( E . I . ( . 1 5 fr. 

CHEMINS DE F E R . 
E T U D K D E L A L O C O M O T I V E . — L A C H A U D I È R E . 

P A R 

E . L E H A R M E , I A . P U L I N , 

l n g r pr incipal à la Compagnie du Midi. | Ing" - I n sp r p , l a u x chemins de fer du Nord. 

U n v o l u m e g r a n d i n - 8 d e v i - 6 0 8 p . a v e c 131 fig. e t ? p l . ; 1900 ( E . I . J . 1 5 fr. 

V E R R E ET V E R R E R I E 
P AH 

L É O N A P P E R T E T J U L E S H E N H I V A D X , I N G É N I E U R S . 

G r a n d in-8, a v e c 130 f i g u r e s e t 1 a t l a s d e 14 p l a n c h e s ; 1894 (E . I.) 2 0 fr 

1 
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INDUSTRIES DU SULFATE D'ALUMINIUM, 
DES ALUNS ET DES SULFATES DE FER, 

P a r L u c i e n G E S C H W I P t f D . I n g é n i e u r - C h i m i s t e . 

U n v o l u m e g r a n d i n - 8 , d e viu-36<ï p a g e s , a v e c 19TJ figures ; 1899 (E . I . ) . l O f r . 

COURS DE CHEMINS DE FER 
p r o f e s s é A l ' é c o l e n a t i o n a l e d e s p o n t s e t c h a u s s é e s , 

P a r C. B H I C K A , 
Ingénieur en chef de ta voie et des bâtiments aux Chemins de fer de l'Etat. 

DEUX VOLUMES GRAND I N - 8 ; 1894 (E. T. P.) 

T o m e I : avec 326 fig. ; 1 8 9 4 . . 2 D fr. 1 Tome II : avec 1 7 7 fig. ; 1 8 9 4 . . 2 0 fr. 

COUVERTURE DES ÉDIFICES 
A R D O I S E S , T U I L E S , M É T A U X , M A T I È R E S D I V E R S E S , 

P a r J . D E I V F E R , 
A r c h i t e c t e , P r o f e s s e u r a l ' E c o l e C e n t r a l e . 

U N V O L U M E G R A N D I N - 8 , A V E C 42<J F I G . ; 1893 (E. T. P.) . . 2 0 F B . 

C H A R P E N T E R I E M É T A L L I Q U E 
M E N U I S E R I E EN TER ET S E R R U R E R I E , 

P a r J . D E N F E R , 
Architecte, Professeur a l'École Centrale. 

D E U X V O L U M E S G R A N D I N - 8 ; 894 (E. T. P.). 

T o m e I : avec 4 7 9 f ig.; 1B9'j_. 2 0 fr | Tovre 1T : avec 5 7 1 fig. ; 18 'J4 . . 2 0 fr. 

T R A I T É P R A T I Q U E 

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL 

TRAMWAYS 
P a r P i e r r e G U É D O N , 

I n g é n i e u r , Chef de t r a c t i o n à 1 C i o g é n é r a l e d e s O m n i b u s d e P a r i s . 

Un b e a u v o l u m e g r a n d i n - 8 , de 3 9 3 p a g e s e t "141 i i g u r e s ( E . I . ) ; 1 9 0 1 1 1 i f . 
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ÉLÉMENTS ET ORGANES DES MACHINES 
P a r A I . G O U I L L Y , 

I n g é n i e u r d e s A r t s e t M a n n f a c t u r e s . 

G R A N D I N - 8 D E 406 P A G E S . A V E C 710 FIG. ; 1894 (E. I. ) 12 F R . 

BLANCHIMENT ET APPRÊTS 

T E I N T U R E E T I M P R E S S I O N 
P A R 

C h . - E r . G U I G N E T , I F . D O M M E R , 

D i r e c t e u r d e s t e i n t u r e s a u x M a n u f a c - I P r o f e s s e u r à l ' E c o l e d e P h y s i q u e 
tures n a t i o n a l e s I e t de C h i m i e i n d n a t r i e J l e s 

d e s G o b e l i c s e t d e B e a u v a i s . | de l a "Ville d e P a r i s . 

E . G R A N D M O U G H î , 

C h i m i s t e , a n c i e n P r é p a r a t e u r à l 'Éco le d e C h i m i e d e M u l h o u s e . 

UN V O L U M E GRAND I N - 8 D E 674 P A G E S , A V E C 368 FIGURES E T É C H A N 

TILLONS D E TISSUS IMPRIMÉS; 1895 (E. I. ) 3 0 FH. 

CONSTRUCTION PRATIQUE des NAVIRES de GUERRE 
P a r A . C R O N E A U , 

N Ingénieur de la Marine, 
Professeur à l'Ecole d'application du Génie mar i t ime , 

DEUX VOLUMES GRAND IN-8 ET ATLASJ 1894 (E. I. ). 

TOME I : P lans et devis. — Matériaux. — Assemblages . — Différents types de na
vires. — Charpente . — Revêtement de la coque et des poDts, — Gr. in-8. de 379 pages 
avec 305 fig. et un Atlas de 11 pl. in-4° doubles ,dont 2 en trois couleurs ; 1894. 1 8 fr. 

TOME I I : Compart imentage. — Cuirassement . — Pavois et garde-corps . — Ouver
tures prat iquées dans ia coque, les ponts et les cloisons. — Pièces rapportées sur la 
coque. — Ventilation. — Service d 'eau. — Gouvernails. — Corrosion et salissure. — 
Poids et résis tance des coques. — Grand in-8 de 616 pages avec 359 fig.; 1894. 1 5 fr. 

PONTS SOUS RAILS ET PONTS-ROUTES A TBAVÉES 
MÉTALLIQUES INDÉPENDANTES. 

FORMULES, BARÈMES ET TABLEAUX 
P a r E r n e s t H E N R Y , 

I n s p e c t e u r g é n é r a l d e s P o n t s e t C h a u s s é e s . 

UN VOLUME GRAND I N - 8 , AVEC 267 F I G . ; 1894 ( E - T . P.). . 2 0 FR. 

Calculs rapides pour l 'établissement des projets de ponts métall iques et pour le con
trôle de ces projets, sans emploi d e s méthodes analytiques ni de la s tat ique graphique 
(économie de t e m p s et certi tude djB ne pas commet t re d ' e r r e u r s ) . 
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TRAITÉ DES INDUSTRIES CÉRAMIQUES 
TERRES CUITES. 

PRODUITS RÉFRACTAIRES. FAÏENCES. GRÈS. PORCELAI>'ES. 
P a r E . B O U R H Y , 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

GRAND I N - 8 , DE 7SS PAGES, AVEC 349 F I G . 5 1897 (E. T.). 20 FR. 

R É S U M É D U C O U R S 
DE 

MACHINES A VAPEUR ET LOCOMOTIVES 
PHOFESSÉ A L'ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES. 

P a r J . H I R S C H , 
Inspecteur général honoraire des Ponts et Chaussées, 

Professeur au Conservatoire des Arts et. Métiers. 

2° é d i t i o n . G r . i n - 8 d e 510 p . a v e c 314 n > . ; 1898 ( E . T . P . ) . 1 8 fr. 

LE VIN ET L ' E A U - D E - V I E DE VIN 
P a r H e n r i D E L A P P A R E N T , 

Inspecteur général de l'Agriculture. 
INFLUENCE DES CÉPAGES, DES CLIMATS, DES SOLS, ETC., SUR LA QUALITÉ DU 

VIN, VINIFICATION, CUVERIE ET CHAIS, LE VIN APBK5 LE DÉCUVAGE, ÉCO
NOMIE, LÉGISLATION. 

GR. I N - 8 DEXII -533 P . , A V K C 111 FIC. ET 28 CARTES ; 189b (E.I.) 1 2 F B . 

TRAITÉ DE CHIMIE ORGANIQUE APPLIQUÉE 
P a r A . J O A K N I S , 

Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, 
Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Paris. 

DEUX VOLUMES GRAND IN-8 ; 1896 (E. I.). 
TOME 1 : 6 8 8 p., avec fig. ; 1 8 9 6 . 2 0 fr. | TOME II : 7 1 8 p. , avec flg. ; 1 8 9 6 . 1 5 f r . 

MANUEL DE DROIT ADMINISTRATIF 
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES CHEMINS VICINAUX, 

P a r G. L E C H A L A S , Ingénieur en cuei des Ponts et Chaussées. 
D E U X V O L U M E S G R A N D I N - 8 , S E V E N D A N T S É P A R É M E N T ( E . T . P.). 

TOME I ; 1 8 8 9 ; 8 0 fr. — TOME I I : Impartie; 1 8 9 3 ; l O f r . 2« partie ; 1 8 9 8 ; 1 0 fr. 
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M A C H I N E S F R I G O R I F I Q U E S 
PRODUCTION ET APPLICATIONS DU FROID ARTIFICIEL, 

P a r H . L O R E N Z , 

Ingénienr, Professeur à l'Université de Halle. 

TRADUIT DE L'ALLEMAND AVEC L'AUTORISATION UE L'AI'TEUB, PAR 
P . P E T I T , 

Prof à la Faculté des Sciences de Nancy . 
Directeur de l'Ecole de Brasserie. 

J . J A . Q T J E T , 

Ingénieur civil, 

G r a n d i n - 8 d e i x - 1 8 6 p a g e s , a v e e 131 figures; 1898 ( E . I . ) . . . 7 f r . 

COURS DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE 
ET DE GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE, 

P a r M a u r i c e D ' O C A G N E , 
Injjr et Prof* à l'Ecole des Ponts et Chaussées, Répétiteur à l'Ecole Polytechnique. 

GR. I N - 8 , DE x i - 4 2 8 p . , AVEC 3-iO Fifi. ; 1896 (E . T. P . ) 1 2 FR. 

LES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES 

ET LES ASSOCIATIONS PATRONALES, 
F a r P . H U B E f l T - V A L L E H O U X , 

Avocat à la Cour de l'aria, Docteur en Droit. 

GRAND IN-8 DE 361 PAGES; 1899 CE. T . ) 1 0 FR. 

T R A I T E D E S F O U R S A G A Z 
A CHALEUR RÉGÉNÉRÉE. 

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

P a r F r i e d r i c h T O L D T , 

Ingénieur, Professeur à. l'Académie impériale des Mines de Leoben. 

TRADUIT DE L'ALLEMAND SUR LA 2" ÉDITION REVUE ET DÉVELOPPÉE PAR. L'AUTEUR, 
P a r F . D O M M E R , 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 
Professeur a l'École de PLysique et de Chimie industrielles de la "Ville de Paris. 

U n v o l u m e g r a n d in -8 de 3(J2 p a s e s , a v e c 68 figures; 1900 ( E . I . ) . i l fr . 

A N A L Y S E I N F I N I T É S I M A L E 
A L ' U S A G E D E S I N G É N I E U R S , 

P a r E . R O C C H 1 e t L . L É V Y , 

2 VOLUMES GRAND I N - 8 , AVEC FIGURES (E . T. P. ) : 

TOME I : Calcul différentiel. VIll-ôî>7 pages, avec 45 ligures ; 1900 1 5 iï. 
TOME II : Calcul intégral _ ( Sous presse. ) 
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PREMIERS PRINCIPES 

D ' É L E C T R I C I T É I N D U S T R I E L L E 
P I L E S , A C C U M U L A T E U R S , DYNAMOS, T R A N S F O R M A T E U R S , 

P a r P a u l J A N E T , 

Professeur adjoint h la Facul té des Sciences de r Universi té de Paris, 

Directeur du Laboratoi re central et de l'Ecole supérieure d'Electricité, 

Q u a t r i è m e éd i t ion c o n f o r m e â la 3 e . — I n - 8 , a v e c 169 figures; 1901. 6 fr. 

COURS DE PHYSIQUE 
D E L ' É C O L E P O L Y T E C H N I Q U E , 

Par M. J. JAMIN. 

Q U A T R I È M E ÉDITION, AUGMENTÉE E T ENTIÈREMENT REFONDUE 

P a r M . E . B O U T Y , 
P r o f e s s e u r a. l a F a c u l t é nea S c i e n c e s de P a r i s . 

Quatre t o m e s i n - 8 , d e p l u s de 4000 p a g e s , a v e c 1587 figures e t 
14 p l a n c h e s s u r a c i e r , , d o n t 2 en c o u l e u r ; 1 8 8 5 - 1 8 9 1 . '( OTJVHAGE 
COMPLET) 7 8 fr. 

On vend séparément : 

TOME 1. — 9 fr. 

(*) 1" f a s c i c u l e . — Instruments de mesure. Hydrostatique; a v e c 
150 figures e t 1 p l a n c h e 5 f r . 

2· f a s c i c u l e . — Physique moléculaire; a v e c 93 f i g u r e s . . : 4 f r . 

TOME II . — CHALEUII. — 1 5 f r . 

(*) 1" f a s c i c u l e . — Thermométrie, Dilatations ; a v e c 9 8 fig-. 5 f r . 
(*) 2" f a s c i c u l e . — Calorimétrie; a v e c 4 8 fig. e t 2 p l a n c h e s . . . 5 f r . 

3" f a s c i c u l e . — Thermodynamique. Propagation de la cha
leur; a v e c 47 i i g u r e s 5 f r . 
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TOME III- — A C O U S T I Q U E ; OPTIQUE. — 2 2 fr. 

1 " f a s c i c u l e . — Acoustique ; a v e c 123 f i g u r e s 4 f r . 

( * ) 2." f a s c i c u l e . — Optique géométrique; a v e c 1 3 9 f i g u r e s e t 3 p l a n 
c h e s 4 fr . 

3" f a s c i c u l e . — Etude des radiations lumineuses, chimiques 
et calorifiques; Optique physique ; a v e c 2 4 9 f ig . e t 5 p l a n c h e s , 

' d o n t 2 p l a n c h e s d e s p e c t r e s e n c o u l e u r 1 4 f r . 

TOME IV ( 1 " P a r t i e ) . — ÉLECTRICITÉ STATIQUE ET DYNAMIQUE. — 1 3 f r . 
, 1 " f a s c i c u l e . — Gravitation universelle. Électricité statique; 

a v e c 1 5 5 figures e t 1 p l a n c h e 7 fr . 

1' f a s c i c u l e . — La pile. Phénomènes électrothermiques et 
électrochimiques ; a v e c 1 6 1 f i g u r e s e t 1 p l a n c h e 6 fr. 

TOME I V ( 2 · P a r t i e ) . — MAGNÉTISME; APPLICATIONS. — 1 3 f r . 

3 · f a s c i c u l e . — Les aimants. Magnétisme. Èlectromagnétisme. 
Induction; a v e c 2 4 0 f i g u r e s 8 f r . 

4" f a s c i c u l e . — Météorologie électrique ; applications de L'électri
cité. Théories générales ; a v e c 8 4 f i g u r e s e t 1 p l a n c h e 5 f r . 

[TABLES GÉNÉRALES. 
Tables générales, par ordre de matières et par noms d'auteurs 

des quatre volumes du C o u r s de P h y s i q u e . I n - 8 ; 1 8 9 1 . . . 6 0 c. 
Des suppléments destinés & exposer les progrès accomplis viennent compléter ce 

grand Traité et le maintenir au courant des derniers travaux. 

1 " SUPPLÉMENT. — Chaleur . A c o u s t i q u e . Opt ique , par E . B O U T Y , 
P r o f e s s e u r à la F a c u l t é d e s S c i e n c e s , l n - 8 , a v e c 4 1 fig.; 1 8 9 6 . 3 fr. 5 0 c . 

2 · S U P P L É M E N T . — É l e c t r i c i t é . O n d e s h e r t z i e n n e s . R a y o n s X ; 
p a r E . B O U T Y . I n - 8 , a v e c 4 8 figures et 2 p l a n c h e s ; 1 8 9 9 . 3 fr . 5 0 c . 

{*) Lfls matières du programme d'admission à l*École Polytechnique sont comprises 
dans les parties suivantes de l'Ouvrage : Tome 1 , 1 " fascicule; Tome II, l B r et Si" fas
cicules ; Tome III, 2 · tascîcule. 

L E Ç O N S 

D'ÉLECTROTECHNIQUE G É N É R A L E 
P R O F E S S É E S A L ' É C O L E S U P É R I E U R E D ' É L E C T R I C I T É . 

P a r P. J A N E T , 

P r o f e s s e u r a d j o i n t il l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s de l ' U n i v e r s i t é de P a r i a , 
D i r e c t e u r d u L a b o r a t o i r e c e n t r a l e t d e l ' E c o l e s u p é r i e u r e d ' E l e c t r i c i t é . 

U N V O L U M E G R A N D I N - 8 , A V E C 307 F I G U R E S ; 1900 2 0 F R . 
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L E Ç O N S É L É M E N T A I R E S 

D ' A C O U S T I Q U E ET D ' O P T I Q U E 
A L 'USAGE D E S C A N D I D A T S AD C E R T I F I C A T D ' É T U D E S P H Y S I Q U E S , 

C H I M I Q U E S 1ÏT N A T U R E L L E S ( P . C . "N.) . 

P a r C h . F A B R Y , 
P r o f e s s e u r a d j o i n t à l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s d e MaTseille. 

U n v o l u m e i n - 8 , a v e c 205 f i g u r e s ; 1898 7 f'r. 50 c . 

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE 
DE 

M É T É O R O L O G I E 
P a r A l f r e d A N G O T , 

M é t é o r o l o g i s t e t i t u l a i r e a u B u r e a u C e n t r a l m é t é o r o l o g i q u e , 
P r o f e s s e u r à l ' I n s t i t u t n a t i o n a l a g r o n o m i q u e et à TKco le s u p é r i e u r e 

d e M a r i n e . 

UN VOLUME GRAND I N - 8 , AVEC 1 0 3 FIG. E T 4 PL. J 1 8 9 9 . 12 FR. 

R A P P O R T S 
PRÉSENTÉS AU 

CONGRÈS DE PHYSIQUE 
R É U N I 'A P A R I S E N 1 9 0 0 , S O U S L E S A U S P I C E S DE LA S O C I É T É 

F R A N Ç A I S E DE P H Y S I Q U E , 

Rassemblés et publiés par 

C h . - É d . G U I L L A U M E e t L . P O I N C A R É , 

S e c r é t a i r e s g é n é r a u x du C o n g r è s . 

T R O I S V O L U M E S G R A N D 1 N - 8 , A V E C Y I G L ' R E S ; 1 9 0 0 5 0 F R . 

On vend séparément : 

TOME 1 : Questions générales. Métrologie m Physique mécanique. Physique molé
culaire ^ * . 1 8 fr. 

TOME II : Optique. Électricité. Magnétisme 1 8 fr. 

TOME III : Électro-optique et ionisation, applications. Physique cosmique. Vhy-
tique biologique.. . _ . . . _ 1 8 fr. 
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T R A I T É · 

DE LA 

F A B R I C A T I O N D E S L I Q U E U R S 
E T DE LA 

D I S T I L L A T I O N D E S A L C O O L S , 

P a r P . D U P L A I S Ainé , 

S E P T I È M E É D I T I O N , E N T I È R E M E N T R E F O N D U E 

PAR 

I E r n e s t P O R T I E R , 
R é p é t i t e u r d o T e c h n o l o g i e a g r i c o l e 

I à l ' I n s t i t u t a g r o n o m i q u e . 

D E U X VOLUMES IX-8, SE VENDANT SÉPARÉMENT J 1900. 

TOME I : Les alcools. Volume de v m - 6 1 3 pages avec 68 figurea 8 fr. 
TOME II : Les Liqueurs. Volume de 606 pages avec 69 figures 1 0 fr. 

M a r c e l A R P I N , 
C b i m i s t e i n d u s t r i e l . 

. L A T É L É G R A P H I E S A N S F I L S , 
P a r A n d r é BROCA, 

P r o f e s s e u r a g r é g é d e P h y s i q u e à l a F a c u l t é d e M é d e c i n e . 

U n v o l u m e î n - 1 8 j é s u s , a v e c 3ô f i g u r e s ; _ 3 fr. 5 0 c . 

T R A I T É É L É M E N T A I R E D ' É L E C T R I C I T É 
A V E C L E S P R I N C I P A L E S A P P L I C A T I O N S , 

P a r R. COLSON, 
C o m m a n d a n t d n G é n i e , R é p é t i t e u r d e P h y 5 i q u e h l ' É c o l e P o l y t e c h n i q u e . 

3 · é d i t i o n e n t i è r e m e n t r e f o n d u e . I n - 1 8 j é s u s , a v e c 91 fig. ; 1900. 3 l ï . 7 5 c. 

D E P A R I S A U X M I N E S D ' O R 

DE L'AUSTRALIE OCCIDENTALE, 

P a r O. C H E M I N , 
I n g é n i e u r e n p h e f d e s P o n t s e t C h a u s s é e s . 

V o l u m e in-8 d e 370 p a g e s , a v e c 116 figures d o n t I H p h o t o g r a v u r e s , 7 c a r t e s 

e t 2 p l a n c h e s ; 1900. - 6 f r . 
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L E Ç O N S S U R L ' É L E C T R I C I T É 
PROFESSÉES A L'lXSTITUT KLECTROTECHNIQUE IfONTEFIORE 

annexé à l'Université de Liège, 

P a r E r i c G É R A R D , 

D i r e c t e u r de c e t I n s t i t u t . 

* ) h é d i t i o x , d e u x v o l u m e s g r a n d i n - 8 , s e v e n d a n t s é p a r é m e n t . 
TOME I : Théorie de l'Électricité et du Magnétisme. Étectromètrie. Théorie et 

construction des générateurs et des transformateurs électriques; aver, S8B fi
g u r e s ; 1000 " 1 2 f r . 

TOME II : Canalisation et distribution de l'énergie électrique. Applications de 
l'Électricité à la téléphonie, à la télégraphie, à la production et à la transmission 
de la puissance motrice, à la trartion, à l'éclairage^ à la métallurgie et à la chimie 
industrielle; avec 387 figures; 1900 12 fr. 

T R A C T I O N É L E C T R I Q U E , 
P a r É r i c G É R A R D , 

( E x t r a i t d e s Leçons sur l'Électricité du m ê m e A u t e u r . ) 

V o l u m e g r a n d in-N de vi-136 p a g e s , avec, 92 f i g u r e s ; 1900 3 fr. 5 0 c . 

M E S U R E S É L E C T R I Q U E S , 
P a r É r i c G É R A R D , 

2 e édition, gr , in-8 de p., avec. 217 fig. ; 1901. Cartonné toile anglaise 1 2 ir« 

LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES DANS LES GAZ, 
P a r J.-J. T H O M S O N , T). S e . F . B,. S, 

OUVRAGE TRADUIT DE L'ANGLAIS, AVEC DES NOTES; PAR Lnnis BARI3ILLIOX, 

ET UNE PRÉFACE DE Cn. ED. GUILLAUME. 

V o l u m e in-8 de xiv-172 p a g e s , a v e c 41 l i g u r e s ; 1900 5 fr . 

TRAITÉ DE MAGNÉTISME TERRESTRE, 
P a r E . M A S G A R T , 

Membre de l ' i n s t i tu t . 

V o l u m e g r a n d in-8 de v i - 4 i l p a g e s , a v e c 94 figures; 1900 1 5 fr. 
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LEÇONS D'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 
à l'usage des Élèves de Mathématiques spéciales, 

P a r E . W A L L O N , 

A n c i e n E l è v e d e l ' É c o l e N o r m a l e s u p é r i e u r e . 
P r o f e s s e u r a u L y c é e J a n s o n d e S a i l l y . 

U n v o l u m e g r a n d in-8. a v e c 169 f i gures ; 1900 9 fr. 

L E Ç O N S 

SUR LA THÉORIE DES FONCTIONS 
EXPOSÉ DES ÉLÉMENTS I1E LA THÉORIE DES ENSEMBLES 

AVEC DES APPLICATIONS A. LA THÉORIE DES FONCTIONS, 

P a r E m i l e B O R E L , 
M a î t r e d e C o n f é r e n c e s à l ' E c o l e N o r m a l e s u p é r i e u r e . 

Un v o l u m e g r a n d i n - 8 ; 1898 3 f r . 6 0 c . 

L E Ç O N S 

S U R L E S F O N C T I O N S E N T I È R E S , 
N O U V E L L E S L E Ç O N S SUR L A T H É O R I E D E 3 F O N C T I O N S . 

F a r E m i l e B O R E L , 

Maî t re d e c o n f é r e n c e s à. l 'École N o r m a l e supér ieure . 

U n v o l u m e g r a n d i n - 8 ; <90(1 3 fr. 5 0 c . 

É L É M E N T S 

D E L A 

T H É O R I E D E S N O M B R E S 
Congruences. Formes quadratiques* Nombres incommensurables. 

Questions diverses. 

P a r E . G A H E N , 

A n c i e n E l è v e d e l ' É c o l e N o r m a l e s u p é r i e u r e . 

P r o f e s s e u r d e m a t h é m a t i q u e s s p é c i a l e s a u C o l l è g e R o I I i n . 

CTN V O L U M E GRAND I N -8 D E V I I I - 4 0 3 PAGES; 1900 1 2 FR. 
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T H E O R I E 

FONCTIONS ALGÉBRIQUES 
D E D E U X V A R I A R L E S I N D É P E N D A N T E S , 

P A U 

E m i l e P I C A R D , 
Membre de l ' Ins t i tu t , 

Professeur à l 'Université de Paris . 

S I M A R T , 
Capitaine de Fréga te , 

Kcpét i teur à l 'Ecole Polytechnique. 

D E U X V O L U M E S G U A N O I N - 8 , S E V E N D A N T S E P A R E M E N T . 

TOMB I. V o l u m e d e vi-256 p a g e s , a v e c figures; 1897 9 fr. 
T O M E II. f 1 " f a s c i c u l e 206 p.) P r i x d u v o l u m e c o m p l e t p o u r les s o u s c r i p t e u r s ; 

1900 1 4 fr. 

L E Ç O N S 
SUR LA 

THÉORIE DES FORMES 
ET LA GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE SUPÉRIEURE, 

à l'usage des Étudiants des Facultés des Sciences, 

P a r H . A N D O Y E R , 
M a î t r e d e C o n f é r e n c e s h l ' É c o l e N o r m a l e s u p é r i e u r e . 

DEUX BEAUX VOLUMES GRAND IN -8 , SE VENDAIST SÉPARÉMENT : 

TOME 1 : V o l u m e d e v i -b08 p a g e s ; 1900 15 i ï . 

T O M E I I , ( / - ' / j préparation.) 

R E C U E I L I )E P R O R L E M E S 
D E 

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE 
A L ' U S A G E D E S É L È V E S D E M A T H É M A T I Q U E S S P É C I A L E S 

S O L U T I O N S D E S P R O B L È M E S D O N N É S A U C O N C O U R S D ' A D M I S S I O N A L ' É C O L E 

P O L Y T E C H N I Q U E D E 181)0 à 1900. 

P a r F. MICHEL, 
Ancien Elève de l 'École Polytechnique. 

V o l u m e i n - 8 d e vi-240 p a g e s , a v e c 70 figures; 1900 6 f r . 
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T R A I T É 

MÉCANIQUE RATIONNELLE 
P a r P. A P P E L L , 

Membre de L ' I N S T I T U T , 

Professeur à la Faculté des Sciences. 

TROIS VOLUMES GRAND IN-8, SE VENDANT SEPAREMENT : 

TOME I : Statique, Dynamique du jioint, avec 178 figures ; 16 fr. 

TOME II : Dynamique des systèmes. Mécanique analytique, avec fig. j "189*3. 1 6 fr. 
TOME III : Équilibre ut mouvement des milieux continus (Un fascicule de 224 pages 

a paru). Prix du volume complet pour les souscripteurs 1 5 fr. 

LEÇONS N O U V E L L E S 

D ' A N A L Y S E I N F I N I T É S I M A L E 
E T S E S A P P L I C A T I O N S G É O M É T R I Q U E S . 

P a r Ch. M É R A Y , 

P r o f e s s e u r à l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s d e D i j o n . 

O u v r a g e h o n o r é d ' u n e s o u s c r i p t i o n d u M i n i s t è r e d e L ' I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . 

4 V O L U M E S G R A N D I N - 8 , S E V E N D A N T S É P A R É M E N T : 

I " P A R T I E : P r i n c i p e s g é n é r a u x ; 1891 I3fr . 

II» P A R T I E : É t u d e monographique des principales tond ions d 'une variable ; 

1895 14fr. 

III" P A R T I E : Questions analyt iques classiques ; 4897 6 fr. 

rv« P A R T I E : Applications géométriques c lass iques; 1898 7fr. 

T R A I T É D'ASTRONOMIE S T E L L A I R E 
P a r CH. A N D R É , 

D i r e c t e u r d e l ' O b s e r v a t o i r e d e L y o n , P r o f e s s e u r d ' A s t r o n o m i e 
à l ' U n i v e r s i t é d e L y o n . 

T R O I S V O L U M E S G R A N D I N - 8 , S E V E N D A N T S É P A R É M E N T : 

L p a P A R T I E : É t o i l e s s i m p l e s , a v e c 29 figures e t 2 p l a n c h e s ; 1 8 9 9 , 9 f r . 

11· P A R T I E : É t o i l e s d o u b l e s e t m u l t i p l e s . A m a s s t e l l a i r e s , a v e c 7 4 f i g u r e s e t 3 p l a n c h e s -

1 9 0 0 1 4 f r . 

111· P A R T I E : P h o t o m é t r i c , P h o t o g r a p h i e . S p e c t r o s c o p i e {Sous jiressr.' 
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L I B R A I R I E G A U T H I E R -|V I L L A f i S 

B I B L I O T H È Q U E 

PHOTOGRAPHIQUE 
La B i b l i o t h è q u e p h o t o g r a p h i q u e ?e c o m p o s e de p lus de 200 vo lumes et 

e m b r a s s e l ' e n s e m b l e de l a P h o t o g r a p h i e c o n s i d é r é e au po int de vue de la 
S c i e n c e , de l'Art et des a p p l i c a t i o n s pra t iques . 

A côté d 'Ouvrages d'une c e r t a i n e é tendue , c o m m e le Traité de M. Davanne , 
l e Traité encyclopédique de M. F.-ibre, le Dictionnaire de Chïmie photogra
phique d e M. Fourt i er , l a Phototpaphœ médicale de M. L o n d e , etc . , el le 
c o m p r e n d u n e sér ie de m o n o g r a p h i e s n é c e s s a i r e s à c e l u i qui veut étudier 
à fond u n p r o c é d é et a p p r e n d r e les tours de m a i n i n d i s p e n s a b l e s pour le 
mettre e n prat ique . E l l e s 'adresse donc a u s s i b ien à l ' amateur qu'au profes
s ionne l , a u s a v a n t qu'au pratic iej i . 

MANUEL PRATIQUE SE PHOTOGRAPHIE AU CHARBON, 

P a r E. IÎELIN. 

U n v o l u m e in- 18 Jésus , a v e c f igures ; ÎHOO 2 fr. 

REPRODUCTION DES GRAVURES, DESSINS, PLANS, 
MANUSCRITS, 

P a r A. COURRÈGÉS, P r a t i c i e n . 

I n - i 8 J é s u s , a v e c f i g u r e s ; 1900 2 fr. 

LA PHOTOGRAPHIE. TRAITÉ THEORIQUE ET PRATIQUE, 
P a r A. DAVAMNE. 

2 b e a u x v o l u m e s g r a n d in-8 , a v e c 234 fig. e t 4 p l a n c h e s s p é c i m e n ? . . 32 fr. 
C h a q u e v o l u m e s e v e n d s é p a r é m e n t 16 fr. 

PRINCIPES ET PRATIQUE D'ART EN PHOTOGRAPHIE, 
LE PAYSAGE, 

P a r Frédér ic DILLAYE. 
U n v o l u m e in-8 a v e c 32 f igures et 34 p h o t o g r a v u r e s de p a y s a g e s ; 18ï'9. 5 fr. 

FORMULES, RECETTES ET TABLES POUR LA PHOTOGRAPHIE 
ET LES PROCÈDES DE REPRODUCTION, 

i 'ar l e D' J.-M. EDEB. 
É d i t i o n r e v u e p a r l 'auteur e t tradui te de l ' a l l e m a n d , 

P a r G. BHAUN i i l s . 

Uu v o l u m e iu -18 Jésus de 185 p a g e s ; 1900 4 fr. 
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TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE, 
P a r C. F A B B E , D o c t e u r è 3 S c i e n c e s . 

4 b e a u x vo l . g r a n d i n - 8 , a v e c 724 figures et 2 p l a n c h e s ; 1889-1891.. . 4 8 l'r. 
Chaque volume s e vend séparément 1 4 fr. 

Des suppléments dest inés à exposer les progrès accomplis v iennent compléter ne 
Trai té et le maintenir au courant des dernières découvertes. 

1 e r Supplément 1A ). U n b e a u vo l . g r . in -8 d e 400 p . a v e c 176 fi g. ; 1892 1 4 fr. 
2· Supplément (II). U n b e a u vo l . g r . in -8 rie 424 p . a v e c 221 fig. ; 1897. 1 4 f r . 

L e s 6 v o l u m e s BC v e n d e n t e n s e m b l e . . , 7 2 fr. 

LA PHOTOTYPIE POUR TOUS 

E T S E S A P P L I C A T I O N S D I R E C T E S 

A U X T I R A G E S L I T H O G R A P H I Q U E S E T T Y P O G R A P H I Q U E S . 

P a r L . LAYNAUD. 

U n v o l u m e in-18 Jésus , a v e c l igures- , 1900 2 fr. 

L'OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE, 

É T U D E P R A T I Q U E . E X A M E N . E S S A I . C H O I X E T M O D E D ' E M P L O I . 

P a r P . M O E H S A R D , 
Lieutenant-Colonel dn Génie, 

Ancien Élève de l 'École Polytechnique. 

U n v o l u m e g r a n d i n - 8 , a v e c 116 figures e t 1 p l a n c h e ; 1 8 9 9 . . . . . 6 fr. 5 0 c. 

MANUEL DU PHOTOGRAPHE AMATEUR, 
P a r F . PANAJOU, 

Chef tiu Service photojrraphiiiue à la Faculté de Médecine 
de Bordeaux. 

S' EDITION COMPLETEMENT REEOMTJVJE ET r . 0 N 3 m É E A B L E M E N T AUGMENTEE. 

Pet i t in-8 , a v e c 63 l i g u r e s ; 1899 2 fr. 7 5 c . 

LA PHOTOGRAPHIE ANIMÉE, 
P a r E . THUTAT. 

A v e c u n e P r é r a c e d e M . MAEEY. 

U n v o l u m e g r a n d in-8, avec 146 figures et 1 p lanche ; 1899. . . 5 fr . 

E S T H É T I Q U E DE LA PHOTOGRAPHIE, 

U n v o l u m e d e g r a n d lux.e Ln-4 r a i s i n , a v e c 14 p l a n c h a s et 150 figures. 1 6 fr. 
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TRAITÉ PRATIQUE 
DES AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES 

A L'USAGE DES AMATEURS, 
P a r E . THUTAT. 

2° é d i t i o n , r e v u e et a u g m e n t é e . 2 vol . in-18 j é s u s . . . . . . . . 5 fr. 
On vend séparément : 

L" PARTIE : Obtention des petits clichés, a v e c 8 1 f i g u r e s ; IDOn— 2 fr. 7 5 c. 
II" PARTIE : Agrandissements, a v e c GO f igures ; 1897 2 fr. 7 5 c. 

TRAITÉ PRATIQUE 
DE PHOTOGRAVURE EN RELIEF ET EN CREUX, 

P a r L é o n VIDAL. 

In-18 Jésus de XIV-445 p. avec; 65 f i g u r e s et 6 p l a n c h e s ; 1900 . . . . 6 fr. 5 0 c. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA PHOTOGRAPHIE. 
CONFÉRENCES FAITES A LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE 

E N 1899. 
B r o c h u r e s i n - 8 ; ÎS'JO. — On vend séparément : 

LA PHOTOC0LL0GRAPHIE, par G. B A I . A G N Y 1 fr. 2 5 c. 
LA PHOTOGRAPHIE STÉRÉOSCOPIQUE, par R. C O L S O N . . 1 fr. 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE PORTRAIT EN PHOTO

GRAPHIE, par F r é d é r i c DILLAYK 1 fr. 2 5 c. 
LA MÉTROPHOTOGRAPHIE, a v e c 17 f i g u r e s e t 2 p l a n c h e s , par 

l e C o l o n e l A . L A U S S E D A T 2 fr. 7 5 e. 

LA RADIOGRAPHIE ET SES DIVERSES APPLICATIONS, a v e c 
29 f i gures , p a r A l b e r t L O N D E 1 fr. 5 0 c. 

LACHRONOPHOTOGRAPHIE, a v e c 2 3 fig., par MAIIEY. l f r . 5 0 c . 
LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON ET LA TÉLÉPHOTOGRAPHIE, 

a v e c 19 l i g u r e s , par H. M E Y E H - H E I N E 1 fr. 5 0 c. 
LA MICROPHOTOGRAPHIE, a v e c 3 p l a n c h e s e n c o u l e u r , par 

M O X P I L L A H D 2 fr. 5 0 c. 

SUR LES PROGRÈS RÉCENTS ACCOMPLIS AVEC L'AIDE DE LA 
PHOTOGRAPHIE DANS L'ÉTUDE DU CIEL; a v e c 2 p l a n c h e s , 
p a r P . P C I S E U X 2 fr. 

LA PHOTOGRAPHIE DES MONTAGNES, à l ' u s a g e d e s a l p i n i s t e s , 
a v e c 19 f i g u r e s , p a r J . V A L L O T 1 fr. 7 5 c . 

LES PROGRÉS DE LA PHOTOGRAVURE, a v e c 21 figures e t 
2 p l a n c h e s , par L é o n V I D A L 1 fr. 7 5 c. 

LE ROLE DES DIVERSES RADIATIONS EN PHOTOGRAPHIE, a v e c 
8 figure&<ffU' y v : - * J £iLL,AnD 1 fr. 

LES A^Af lD lSsè& Ë N T S . a v e c f ig . , par E. W A L L O N . 1 fr. 7 5 c. 

ifDslMr''-̂ - Par i s , IiUp. G a u t h i e r - V i l l a r s , TJ5, qua i d e s ( i r a n d s - A u g u s t i n s . 
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