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A V A N T - P R O P O S . 

La c o n n a i s s a n c e d e la c r i s t a l l o g r a 

p h i e es t , d a n s l ' é t a t a c t u e l d e la s c i e n c e , 

i n d i s p e n s a b l e a u c h i m i s t e , c a r les p l u s 

i m p o r t a n les q n e s l io ns d e 1 a ch i m i o n ' o n t 

p u ê t r e r é s o l u e s q u e p a r u n e é t u d e 

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

et ces q u e s t i o n s l u i d e m e u r e r o n t é t r a n 

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

avec les l o i s d e s y m é t r i e d e s d i f f é r en t s 

s y s t è m e s c r i s t a l l i n s . 

M a l h e u r e u s e m e n t la c r i s t a l l o g r a p h i e 

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

l ' a t t e n d r e d e s o n i m p o r t a n c e . Cela t i e n t 

n é c e s s a i r e m e n t à la m a n i è r e p e u é l é 

m e n t a i r e d o n t e l l e est e x p o s é e , à p e u 

d ' e x c e p t i o n s p r è s , d a n s l e s d i f f é r e n t s 

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

c e s s i b l e s q u ' à u n p e t i t n o m b r e d e p e r 

s o n n e s . 

Ceci n ' e s t p a s u n r e p r o c h e q u e n o u s 

v o u l i o n s a d r e s s e r a u x a u t e u r s d e ces 

i 
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ouvrages. Les fondateurs de la cristal
lographie systématique avaient une mis
sion particulière à remplir , celle de 
créer une nouvel le branche des sciences 
naturel les; ils n'ont pu en conséquence 
donner un caractère élémentaire à l'ex
posé de leurs doctrines. 

Cette tâche plus humble revient à 
d'autres, et nous avons pensé que ce 
serait une œuvre utile de populariser 
l'étude de la cristallographie. 

Nous prions nos lecteurs d'envisager 
sous ce point de vue le petit écrit que 
nous leur offrons. 11 est extrait de l'édi
tion al lemande du Traité de Chimie de 

M . Graham, édition faite par M. Otto, et 
pour laquelle nous avonsrédigé l'article 
Cristallographie. 

Nous serions heureux s'il était ac
cueil l i favorablement par les personnes 
qui s'occupent de chimie . 

J . M B I X E R , 
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É L É M E N T S 

D E 

C R I S T A L L O G R A P H I E . 

— j T f î - T r -

E n p a s s a n t d e l ' é t a t l i q u i d e à l ' é t a t s o 

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

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

p l a n e s . Q u e c e t t e s o l i d i f i c a t i o n s o i t d u e ù 

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

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

c e s f o r m e s s o n t c o n n u e s s o u s l e n o m d e 

cristaux. L a n a t u r e n o u s e n f o u r n i t s o u v e n t 

d e t r è s n e t s , q u i c e r t e s s e s o n t f o r m é s d e 

l ' u n e o u d e l ' a u t r e m a n i è r e . 

Q u e l q u e f o i s u n c o r p s g a z e u x s e s o l i d i f i e 

s a n s p a s s e r p a r l ' é t a t l i q u i d e , e t c e c h a n -
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g c m e n t est p r e s q u e tou jours a c c o m p a g n é 

de c r i s t a l l i s a t ion . E x e m p l e s : fo rmat ion de 

la rosée , s u b l i m a t i o n du soufre , e t c . , e t c . 

L a conna i s sance des fo rmes c r i s ta l l ines 

est de la p l u s hau te i m p o r t a n c e pour le c h i 

mis te et le p h a r m a c i e n , ca r de tous les 

co rps qui font l 'obje t de l eu r s é tudes il y eu 

a peu q u i ne c r i s t a l l i s e n t ; ensu i te la forme 

cr i s ta l l ine cons t i tue u n c r i t é r i u m pour r e 

conna î t re la pure té de c e s co rps en m ê m e 

t e m p s qu ' e l l e fou rn i t de s carac tères à la 

d i s t inc t ion de s u b s t a n c e s s e m b l a b l e s . 

Un corps ne se p ré sen te en géné ra l que 

s o u s une seule et m ê m e fo rme , r a r e m e n t , et 

ce n ' e s t q u e dans de c e r t a i n e s c o n d i t i o n s q u ' i l 

cr is ta l l ise dans di f férentes fo rmes , d a n s ce 

cas il est dimorphe ou polymorphe. L ' e x p r e s 

s ion isomorphe s ' a p p l i q u e à des co rps d i f f é 

rents qui pos sèden t la m ê m e forme c r i s 

t a l l ine . Nous r e v i e n d r o n s tout à l ' heure sul

le d i rnorpl i i snie et l ' i s o m o r p h i e , 

- ( ì éon ié t r iquc inen t p a r l a n t , les c r i s t aux 
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d 'une m ê m e subs lance ne possèden t j a m a i s 

une égal i té ou une r e s s e m b l a n c e abso lues . 

Cons idérons , p a r e x e m p l e , deux cr is taux 

de quarz , c o n n u s géné ra l emen t sous le nom 

de cristal de r o c h e . On les t rouve q u e l q u e 

fois sous la forme régu l i è re ( fig. 1 ) , s o u 

vent aussi sous celle qui est r ep résen tée 

fig. '2, ma i s p r e s q u e tou jours ils s ' écar tent 

FIG. I. F I G . 2. 

encore p lus de la fig. 1; que l le que soit ce 

pendan t la conf igura t ion de ces c r i s taux de 
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q u a r z , ils conse rven t tou jours u n e forme 

type qui n ' é c h a p p e p a s m ê m e au c o m m e n 

ç a n t . Ce t ype est un p r i s m e à six p a n s , t e r 

m i n é pa r une p y r a m i d e à six faces. Mais 

ces faces ne son t pas tou jour s aussi égales 

c o m m e d a n s la fig. 1 ; c e r t a ines d ' en t r ' e l l es 

p r e n n e n t que lquefo is p l u s d ' ex tens ion que 

d ' au t r e s et offrent a lors un aspect différent 

( f ig . 2 ) . Mais u n e x a m e n p lus a t tent i f 

nous fait voir q u e , m a l g r é toutes ces i n é 

ga l i t é s , les angles des faces correspondantes 

sont constamment les mêmes pour le même 

corps. C'est ainsi que l ' angle que forme u n e 

face p r i s m a t i q u e du cr is ta l de roche avec 

sa vo is ine , est tou jours de 1'20°; celui de 

d e u x faceâ p y r a m i d a l e s vois ines , de 133" , 

4-4', e t c . , e t c . 

E n d é c r i v a n t ou en des s inan t la forme 

cr is ta l l ine d ' un corps , on fait abs t rac t ion d e 

tou tes les conf igura t ions acc idente l les et on 

cons idè re toutes les faces c o r r e s p o n d a n t e s 

c o m m e s i tuées à égale d i s tance du c e n t r e ; 
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on ob t ien t a lors une forme que nous a p 

pel lerons idéale. 

Les cr is taux réels se r a p p r o c h e n t p lus ou 

moins de cette f o rme , et ma lg ré l é g a l e i n 

cl inaison des faces, cel les de m ê m e espèce, 

ne sont p a s tou jours au m ê m e deg ré de dé

ve loppement , d 'où il su i t que l 'aspect des 

cr is taux s 'écar te souven t n o t a b l e m e n t de 

celui de la forme idéa le , de là une vér i table 

difficulté p o u r le c o m m e n ç a n t de r e c o n 

naî t re la forme idéale dans u n e d é f o r m a 

tion p rodu i t e p a r u n inégal déve loppemen t 

des faces. 

Cette c i rcons tance est t rès impor t an t e et 

il est bon d 'y avoir é g a r d . Nous a u r o n s en 

core p lus d ' u n e fois occasion d 'y r even i r et 

de faire voir c o m m e n t des faces de m ê m e 

espèce, en s ' écar tan t i néga lemen t du centre 

d'un cr is ta l , peuven t t o t a l emen t en c h a n g e r 

l 'aspect . 

Pour faciliter l ' examen des formes c r i s 

tal l ines el p o u r avoir un po in t d ' a p p u i dans 
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L'ÉTUDE DE LA POSITION RESPECTIVE DE LEURS 

FACES, ON CONSIDÈRE DANS LES CRISTAUX CER

TAINES DIRECTIONS APPELÉES axes ET QUI SONT 

REMARQUABLES PAR LA POSITION SYMÉTRIQUE 

QUE LES FACES AFFECTENT AUTOUR D'ELLES. A I N S I 

LA LIGNE QUI JOINT, DANS LA FIG. 1 , LES SOMMETS 

DES DEUX PYRAMIDES HEXAGONES EST UN AXE, 

ET LES FACES g DU PRISME À SIX PANS (FIG. 1 ) 

SONT PARALLÈLES À CET AXE ; LES FACES P Y R A M I 

DALES SONT AU CONTRAIRE INCLINÉES SUR CE 

PRISME D'UNE CERTAINE QUANTITÉ, LA M Ê M E 

POUR TOUTES. 

LA POSITION RESPECTIVE ET LE RAPPORT DES 

LONGUEURS DE CES AXES NE SONT PAS LES M Ê M E S 

POUR TOUS LES CRISTAUX; ON DISTINGUE SOUS 

CE RAPPORT SIX systèmes cristallins DIFFÉRENTS. 

1 ° Le système régulier, à trois axes égaux et 

perpendiculaires entre eux ; 

2° Le système quadi aoctaédrique, à trois axes 

perpendiculaires entre eux, mais dont deux seu

lement sont égaux ; 

3° Le système hexagonal, à quatre axes, dont 
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La forme p r imi t ive que l 'on considère 

o rd ina i remen t dans ce sys tème est l ' o c 

taèdre fig. 3 . L'est u n sol ide à h u i t faces 

t r iangula i res é g a l e s ; les axes en sont les 

lignes qu i j o i g n e n t les s o m m e t s o p p o s é s . 

Lies axes sonL représen tés fig. 4 . 

L'axe qu i un i t l ' ang le sol ide supé r i eu r 

ivec l ' in fé r ieur , ainsi q u e celui qui passe 

trois situés dans un même plan se coupent sous 

des angles de fiO", et dont le quatrième inégal est 

perpendiculaire au plan des aut res ; 

4" Le système rhombiqitc,k trois axes perpen

diculaires entre eux et inégaux; 

5 ° Le système monociiniqiie^k trois axes égale

ment inégaux ; mais deux de ces axes ne sont pas 

perpendiculaires entre eux, tandis que le troisième 

est perpendiculaire au plan des deux autres ; 

fi" Le système tricliniqite, à trois axes inégaux 

dont aucun ne forme d'angle droit avec l 'autre. 
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de l 'angle de gauche à celui de d ro i t e , 

n 'es t pas raccourc i dans no t re figure, m a i s 

F I G . 3 . 

le t ro i s ième axe , celui qu i est p e r p e n d i c u 

la i re au p lan des deux a u t r e s , est r accourc i . 

L 'oc taèdre r égu l i e r a. six angles sol ides 

pa r fa i t emen t é g a u x : chacun de ces ang les 

est formé de q u a t r e a rê tes éga les . Cet o c 

t aèd re en pos sède douze qu i sont i d e n 

t iques et chacune de ces a rê tes est formée 

p a r d e u x faces oc t aéd r iques qu i se c o u p e n t 

sous u n angle de 109", 2 8 ' . 

Les q u a t r e a rê tes ab, bc, c.d, et da (fig. 4.) 
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forment un c a r r é ; i l en est de m ê m e des 

qua t re arêtes af, fc, cg, et ga, ainsi que des 

quat re hor i zon ta le s bf, fd, rfg et gb. 

T o u s les ang les s o n t é g a l e m e n t é lo ignés 

du centre de la f igure . Ge cen l re n 'est autre 

chose que le poin t où ces trois a x e s se 

coupent , les d e m i - a x e s ma, »/&, me, md, mf 

etmr/, sont égaux e n t r ' e u x , ou , ce qu i revient 

au m ê m e , c h a q u e face oc taédr ique coupe 

ces trois a x e s à égale d i s tance du cen t re . 

h 'oc taèdre r égu l i e r est une forme propri-

FIG - 4 
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à une foule de p r o d u i t s na tu re l s et a r t i f i 

c ie l s . Tels sont le fer m a g n é t i q u e ^ les n i 

t ra tes de p l o m b , de ba ry t e et de s t r o n l i a n e , 

les différentes var ié tés d ' a l un , e tc . Les*;ris-

t aux d ' a lun s ' ob t i ennen t t rès b e a u x dan» 

u n e d i sso lu t ion sa tu rée de ce sel , et en les 

t o u r n a n t chaque jo,ur on pa rv ien t à les avoir 

avec des faces pa r f a i t emen t u n i f o r m e s . Sans 

cette p r é c a u t i o n on n ' ob t i en t en géné ra l que 

des c r i s t aux qui ne se s o n t accrus que d ' un 

cô té , qu i p a r c o n s é q u e n t ne se sont pas déve

l o p p é s u n i f o r m é m e n t d a n s toutes les d i r ec 

t i ons . 

Un exemple f réquen t de ce genre de 

m o n s t r u o s i t é nous est fourni p a r l ' a l u n . 

Tel q u ' i l se p r é p a r e d a n s les fabr iques , 

ce sel se p r é s e n t e toujours en p y r a m i d e s à 

q u a t r e faces, f o r m a n t sai l l ie d a n s la c roû te 

c r i s t a l l ine d ' a l u n , qui s 'est déposée d ' abo rd 

s u r les pa ro i s du vase . 

La figure 5 r ep résen te une des d é f o r m a 

t ions les p lus o rd ina i r e s de l ' o c t a è d r e ; elle 
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se p rodui t q u a n d denx fares oc taédr iques 

TIG. 6. 

que les deux au l r e s . La l igure 6 nous 
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fait voir c o m m e n t on p e u t faire dér iver cette 

fo rme sur l 'octaèdre idéa l . L ' a lun , le n i t r a te 

àe p l o m b , e t c . , cr is ta l l i sent souven t de cette 

m a n i è r e . 

L 'octaèdre défiguré fig. 5 nous m o n t r e les 

sommets de la^ forme idéale r emplacée p a r 

des a rê tes ; il en résul te que ses faces ne sont 

p lus des t r iangles é q u i l a t é r a u x . Les faces 

qui se sont r a p p r o c h é e s du cen t re sont d e -

F1G 1 . 

venues des h e x a g o n e s , les au t res sont des 

t é t ragones . 
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tous é g a u x . . 

C'est ainsi que se forme le sol ide fig. 8 . 

F I G . 8. 

Chacune de ces facettes est p e r p e n d i c u 

laire à un axe et para l lè le au p lan des deux 

au t res . 

Si les faces de t ronca tu re dev iennen t p lus 

g randes que les faces oc taéd r iques p r i m i 

t ives, on ar r ive aux sol ides, i ig. 9 et fig 10. 

Quand un des s o m m e t s d e l 'oc taèdre 

(fig. 7 . ) est modifié p a r u n e facette p e r 

pendicu la i re à l 'axe qu i passe p a r ce s o m 

met , la loi de symé t r i e exige que les au t r e s 

sommets se ftiodifient de la m ê m e m a n i è r e , 

car les s o m m e t s de l 'oc taèdre r égu l i e r sont 
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Les faces de modification perpendicu
laires aux axes sont donc déjà bien plus 
étendues que celles de l'octaèdre. Si nous 

J I G . 9 . 

nous figurons les premières se développant 
fit. 10. 

jusqu'à faire disparaître les serondes, nous 
obtenons le cube fig. 11. 
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FIG. I 1 . 

figures Comme d a n s les su ivan tes , les faces 

du cube sont dés ignées p a r a et celles de 

l 'octaèdre p a r o. 

L'octaèdre p r é d o m i n e d a n s la figure 8 , 

le cube d a n s la figure 1 0 . 

Le cube est la forme cr is ta l l ine du spath 

fluor, des ch lo ru re s de p o t a s s i u m , de s o 

d i u m , e t c . , e tc . Les combina i sons du cube 

et de l 'oc taèdre s 'observent f r équemment 

dans les a l u n s , le spa th fluor, les n i t ra tes de 

p lomb , de ba ry t e et de s t r o n t i a n e . 

Les c r i s taux de n i t r a t e de p l o m b offrent 

Les Solides fig. 8, 9 et 10 sont des com

b ina i sons de cubes et d ' o c t a è d r e s ; d a n s ces 
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F Ï G 12. l ' I C . 1-1. 

de la comb ina i son fig. 9 , ne po r t e que sur 

la moi t i é du cr is ta l , ce sol ide, c o m m e on 

voit fig. 12, ne s 'é tant accru qu ' avec la face 

a b c d e f. Q u a n d les faces de cube et d ' o c 

taèdre qui se sont fixées su r cette b a s e , se 

déve loppen t d a v a n t a g e , les c r i s taux p r e n 

nen t la forme r ep ré sen t ée fig. 13. 

Les arêtes de l 'oc taèdre (fig. 14.) é tant 

tou tes égales en t re el les , la loi de symét r i e 

exige q u e la modificat ion de l 'une d ' en t re 

e l l e s s ' é l endeà toutes l e s a u t r e s . C h a q u e a rê te 

coupe deux axes à égale d i s tance du cen t re ; 

quelquefois l 'aspect r e m a r q u a b l e fig. 1 2 : 

c'est ce qui ar r ive q u a n d le d é v e l o p p e m e n t -
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supposons donc qu 'e l les se modif ient pa r une 

facette para l lè le au troisième, axe , il se forme 

F I G . 14. 

le solide fig. 15 qui passe à celui de la 

F I G . L À . 

fig. 16 , si les faces de t r o n c a t u r e s 'é tendent 

de nouveau . 
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d r i q u e s , on a r r ive au dodécaèd re i h o m b o ï -

F 1 G . 1 7 . 

dal (fig. 17 ) . Ce solide est t e rminé pa r douze 

Si ces douze faces de t r o n c a t u r e augmen

tent j u squ a- f t i i red ispara î t re les faces ocfaé-

F I G . IG. 
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FACES DONT CHACUNE EST ÉGALEMENT INCLINÉE 

ENTRE DEUX AXES ET PARALLÈLE AU TROISIÈME; 

d DÉSIGNE LES FACES DODÉCAÉDRIQUES. 

LES FACES DE CE DODÉCAÈDRE SONT DES 

RHOMBES DONT CHACUN DES ANGLES AIGUS EST 

DE 7 0 " , 3 2 ' , ET CHACUN DES ANGLES OBTUS DE 

1 0 9 , 2 8 ' . 

OUTRE CES DOUZE FACES, LE DODÉCAÈDRE 

RHOMBOÏDAL EST ENCORE POURVU DE VINGT-

QUATRE ARÊTES IDENTIQUES, ET DE QUATORZE 

ANGLES SOLIDES QUI SONT DE DEUX SORTES, SA

VOIR: SIX ANGLES TÉTRAÈDRES ET HUIT TRIÈDRES; 

LES PREMIERS COÏNCIDENT AUX SOMMETS OCTAÉ-

DRIQUES, ET SONT FORMÉS PAR QUATRE RHOMBES 

QUI SE RÉUNISSENT PAR LES ANGLES AIGUS. CES 

SOMMETS SONT TOUJOURS TRONQUÉS PAR LES 

FACES DU CUBE. 

LES HUIT TRIÈDRES SE FORMENT PAR LE CON

COURS DES ANGLES OBTUS DE TROIS RHOMBES SEU

LEMENT, ET SEMODIFIENT TOUJOURS PAR LES FACES 

DE L'OCTAÈDRE, COMME ON LE VOIT FIG. 1 6 . 

LES FACES DU DODÉCAÈDRE MODIFIENT LES 
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Fie. 1 8 . F I G . 1 9 . 

sel sont g é n é r a l e m e n t une combina i son 

d 'oc t aèd re , de cube et de dodécaèdre , ainsi 

q u ' o n le voit fig. 1 9 , 

a re les du c u b e , de la m a n i è r e qui est r e p r é 

sentée fig. 18. 

Le dodécaèdre r h o m b o ï d a l est la forme 

d a n s laquel le cr is ta l l ise de p ré fé rence le 

g rena t d 'où v ien t le n o m . d e grenaLoèdre 

q u ' o n d o n n e o r d i n a i r e m e n t à ce so l ide . 

Les c r i s taux artificiels fou rn i s sen t r a r e 

m e n t des d o d é c a è d r e s ; ma i s le p h o s p h o r e 

cr is tal l ise sous cet te fo rme . 

L 'a lun fourn i t u n assez f r équen t exemple 

de modif icat ion des a rê tes de l 'oc taèdre pa r 

les faces du d o d é c a è d r e . Les c r i s taux de ce 
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La figure 20 représente également une 

combinaison de cube, d'octaèdre et de 

dodécaèdre. 

Ce sont là les seules formes que l'on ob-

F I G . 20. • 

serve dans les cristaux artificiels, du sys 

tème régulier. Les autres formes, plus com

pliquées, ne se rencontrent que dans les mi

néraux; examinons donc succinctement 

quelques-unes d'entre elles. 

Supposons les sommets de l'octaèdre 

(fig. 21.) tronqués par les faces du cube, 

et sur chacun des carrés, qui en résultent, 

supposons placée une pyramide à quatre 

faces qui a pour hauteur la moitié de la 
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d e m i - d i a g o n a l e d e l a b a s e e t n o u s o b t i e n 

d r o n s l e s o l i d e fig. ' 2 ' 1 . 

F 1 G . s i . 

S i l e s f a c e s d e l a p y r a m i d e o b t u s e s ' é -

F I G . 22. 

t e n d e n t j u s q u à f a i r e d i s p a r a î t r e c e l l e s d e 
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l ' oc taèdre , il se l'orme le sol ide fig. 2 3 , 

resserré d a n s 2 4 faces et q u ' o n n o n l m e p o u r 

cela icositétraédre. 

F i f i . 2 3 . 

A la place des p y r a m i d e s qui modifient 

F I G . 54 

les ang les oc t aéd r iques dans la lig. 2 2 , on 
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eu r encon t r e quelquefois de p lus obtuses , 

don t la h a u t e u r n ' e s t que le t iers de la d e m i -

d iagona le de la base . Les faces de celte d e r 

n iè re p y r a m i d e peuven t se déve loppe r j u s 

q u ' à r emp lace r celles de l ' o c t a è d r e , d 'où 

résu l te Yico&itëlraèdre de la i ig . 2 4 qu i se 

d i s t ingue de celui de lu fi g. 2 3 p a r l ' i n c l i 

naison respect ive des faces, qu i est touje 

a u t r e . 

La forme fig. 2 3 est encore c o n n u e sous 

le nom de leuciloèdre, pa rce quelle est celle 

du leucile: le solide fi». 2 4 se n o m m e leu-

cito'ide. 

Aucun/c r i s t a l artificiel n ' a fourni j u s q u ' à 

ce j o u r d ' exemple de leuci toédre ou de l e u -

c i to ïde , el ce n est que r a r e m e n t que l 'on 

r e n c o n t r e d a n s l ' a lun de c h r o m e les faces 

du p r e m i e r en c o m b i n a i s o n avec l ' oc t aèd re , 

c o m m e le fait voir la fig. 2 2 . 

Le cube pyramidal ou liirakishexaèdre (so

l ide à q u a t r e fois six faces) , fig. 2 6 , est un 

cube (Iig. 2 5 ) don t chacune des faces est 
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C e t t e f o r m e s o u s l a q u e l l e o n r e n c o n t r e 

F I G . 2 6 . 

l ' o r n ' e s t p a s l a s e u l e d e c e g e n r e II v - i 

remplacée par u n e pyramide tétrangulaire 
qui a pour hauteur la moitié du côté de la 
hase. 

F I G . 
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encore des cubes p y r a m i d a u x chez lesquels , 

s ans cesser d 'ê t re r a t i onne l , le r a p p o r t de la 

h a u t e u r de la p y r a m i d e au côté de la base 

est tou t a u t r e . Il est vra i que ces cubes ne 

se r e n c o n t r e n t g é n é r a l e m e n t qu ' en c o m b i 

na i son . 

Les r a p p o r t s observés j u s q u ' i c i en t r e la 

h a u t e u r de la p y r a m i d e et le côté de la base 

son t : 2 : 3 ; 1 : 2 ; 2 : 5 ; 1 : 3 ; 1 : 5 . 

Les faces de n o t r e figure son t m a r 

q u é e s ^ , ce qui veut d i r e en m ê m e t e m p s 

q u e la h a u t e u r de la p y r a m i d e est la m o i 

tié du côté de la base . 

C o n s é q u e m i n e n t on dés igne ra les faces 

des a u t r e s cubes p y r a m i d a u x p a r —â,—d, 

d t d 
— et —. 
3 5 

La fig. 2 7 r e p r é s e n t e u n e combina i son 

du cube avec le t é t r ak i shexaèd re y,- cette 

forme se r e n c o n t r e d a n s le spa th fluor. 
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Q u a n d Chacune des faces de l 'oc taèdre est 

s u r m o n t é e d ' u n e p y r a m i d e t r i angu la i re , on 

F I G . 27. 

a un sol ide à 2U faces ou t r i ak i soc taèdre 

F I G . 28. 

(à trois fois hu i t faces), fig. ' 28 , don t on 
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d i s t ingue p l u s i e u r s var ié tés , c o m m e p o u r 

le cube p y r a m i d a l . Nous nous b o r n o n s à 

m e n t i o n n e r ce fait, le cad re de cet ouvrage 

s ' opposan t à une exposi t ion dé ta i l lée . 

Passons m a i n t e n a n t à l ' é tude des formes 

h é m i é d r i q u e s du sys tème r égu l i e r 

Nous avons déjà vu combien le d é v e l o p 

p e m e n t de que lques faces dé tachées peu t 

modifier l 'aspect généra l des c r i s t a u x et les 

faire éca r t e r de celui de la fo rme idéale . 

Cette d i spa r i t ion des faces est quelquefois 

soumise à une loi de s y m é t r i e d é t e r m i n é e . 

S u p p o s o n s , s ' éca r lan t du mi l ieu du 

cr is ta l , la face s u p é r i e u r e g a u c h e (fig. 29 ) 

ainsi q u e les t ro is faces qui concouren t 

1 C o m m e exemple de forme h é m i é d i i q u e , nous 

citerons le su l fo-ant imonia te de sod ium, S 5 S & , SNo-(-

18HO (sel de Schlippe) qui cristallise en tétraèdres 

(fig. 51), dont les angles sont modifiés quelquefois 

par un pointement à s ix faces, provenant de la c o m 

binaison de ce solide avec le cube pyramida l (fig 52). 

( J . N ) 
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on ob t i endra un solide (lii>. 30) ijui passera 

V!G. 31) 

au sol ide à q u a t r e faces ou tétraèdre (W^. 31 

par la per te totale des pet i tes laces o. 

avec elle en un seul po in t , en m ê m e t emps 

que s 'accroissenL les qua t r e au t res faces, 
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Le t é t r aèd re dé r ive donc de I oc taèdre en 

ce que la moi t ié des faces de ce sol ide 

s 'accroî t aux d é p e n s de l ' au t r e moi t i é . On 

appel le formes hémiédriques les formes qui 

r é s u l t e n t de la d i spa r i t ion de la moi t ié des 

faces d ' u n e forme c r i s t a l l ine s i m p l e . 

Le dodécaèdre pcnlagonal (fig. 33 ) est e n 

core un exemple de ce rjenre. Il dér ive du 

cube p y r a m i d a l (fig. 3 2 ) . Douze faces de ce 

sol ide d i s p a r a i s s e n t p o u r faire p lace aux 

douze au t r e s qu i se déve loppen t . Ces d e r 

nières sont : les faces pos t é r i eu re et a n t é 

r i eure des p y r a m i d e s s u p é r i e u r e et irifé-
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RIEURE DE CE CUBE, CELLES DE DROITE ET DE 

GAUCHE DES PYRAMIDES ANTÉRIEURE ET POSTÉ-

F I G . 3 2 . 

RIEURE, ENFIN LA FACE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 

DE LA PYRAMIDE DE, DROITE ET DE CELLE DE 

GAUCBE. LE DODÉCAÈDRE QUI RÉSULTE DE 1 E X -

F I G . 3: ! . 
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tension de ces faces esL appe lé peiilaganal, 

pa rce qu' i l est resserré en ire douze p e n t a 

gones . 

La pyri te offre p lu s i eu r s espèces de d o 

décaèdres p e n t a g o n a u x . 2>ous ne pouvons 

en p a r l e r ici , le cadre de cet ouv rage nous 

force à les passe r sous s i lence a ins i que les 

au t r e s formes h é m i é d r i q u e s du sys tème r é 

g u l i e r ' . 

S Y S T È M E 4 t ( J A I I H A O < T A i : i » H I « t ( K . 

La forme p r imi t ive de ce sys t ème risl 

l 'octaèdre à base ca r rée (fig. 3 4 et 35 ) qui 

se d i s t i ngue de l 'oc taèdre régu l ie r pa r deux 

1 La majeure partie des corps simples, dont la forme 

cristalline a été observée jusqu 'à ce jour , cristallise 

dans le système régulier qui est en outre très riche 

en corps isomorphes. 

Ces corps simples sont ; C (à l'état de diamant), I ' , 
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a x e s h o r i z o n t a u x é ^ a i i x e n t r ' e u x , m ; l i s d i f f é 

r e n t s d e l a x e v e r t i c a l , r j n e n o u s a p p e l l e r o n s 

K, T » , l i / , Cft,\'b, Ve, C u , Àg, An; i l s o n t t o n s la 

m ê m e f o r m e . 

Il r e n f e r m e e n o u t r e d e s s u l f u r e s , î l e s c h l o r u r e s , 

b r o m u r e s , i o d i i r e s e t fluorures i m p o r t a n t s ; n o u s e n 

f i l e r o n s c e u x q u i s o n t i s o m o r p h e s : S Z n , SVb, S C o , 

SA; / , IK, I N o , B r X a , C ( M 1 \ C / K , C / N o , CJLi , ClA;j, 
KK, F X a , F C o . 

A s O 5 i s o m o r p h e a v e c SbiV; F e ' O ( ter m a g n é t i q u e ) 

i s o m o r p h e a v e c ZnO, Al'O3
 ( G a h n i l . i , M r / O A / s O a [ S p i 

n e l l e ) , e t ZnO F e 3 0 3 ( F v a n k ü n i t e ) . 

Q u e l p i e s c h l o r u r e s d o u b l e s d e m é t a u x | r é n e u x , 
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KIG. 3 ; i . 

rizontaux n'est pas rationnel; dans la niel
li le, par exemple, le premier est à l'un des 
seconds : : 0,74 : 1; dans le zircon, qui 

les nitrates de 1 aryte, de strontiane et de plomb, les 
aluns (J. N.) 

est plus pelit que les axes horizontaux, dans 
la fig. 3 5 il est plus grand. 

l e rapport de l ' a xe vertical i i ux axes ho-
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c r i s t a l l i s e d a n s l e s f o ^ m e ^ f i g . 39 e t 4 2 , ce 

r a p p o r t e s t : : 0 , 6 4 : \ . 

Les h u i t f ace s d e l ' o c t a è d r e à b a s e c a r 

rée n e s o n t pas d e s t r i a n g l e s é q u i l a t é r a u x , 

il es t v r a i q u ' e l l e s s 'en r a p p r o c h e n t d ' a u t a n t 

p l u s que la d i f f é r e n c e eBTre r Yï ,£e D f t n c i D a l 

et l e s d e u x a u t r e s a x e s ^ e s t m o i n s e r a j i d e . 

Les a r ê t e s d e cet. o c l a j â r e jfïT stfnt p a s 

t o u t e s é g a l e s ; i l y en a / d e u x / e s p è c e s , s a 

v o i r : l e s q u a t r e a r ê t e f t U o r f l z o n l a l e s , q u i 

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

d i f f è r e n t d o n c d e s a u t r e s a r ê t e s d o n t q u a t r e 

se r é u n i s s e n t au s o m m e t s u p é r i e u r e t l e s 

q u a t r e a u t r e s a u s o m m e t i n f é r i e u r . Il s u i t 

de là q u ' i l f a u t d i s t i n g u e r d a n s c e t o c t a è d r e 

d e u x e s p è c e s d ' a n g l e s s o l i d e s , c a r n o u s 

a v o n s v u q u e l e s a n g l e s s u p é r i e u r e t i n f é 

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

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

e n t r ' e u x , s o n t f o r m é s d ' a r ê t e s d ' e s p è c e d i f 

f é r e n t e . ' 

Par c o n s é q u e n t , l e s s o m m e t s s u p é r i e u r 
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et inféi ieur peiYvent ê tre t ronqués sans que 

les au t res le soient , c o m m e on le voit l ig. 315 

et 3T. Cet léVace | l e modif icat ion p e r p e n 

d icu la i re à l'ihnf p r i t ic 'pa l est appelée face 

i l - . . : t 7 . 

terminale droite et désignée pa r c d a n s les 

l igures suivant* s. 

I.e pn i s s i a t e de pulasse et le sulfate de 

nickel J I O U S fournissent de lieaux exemples 
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F I U . iS. 

rature des q u a t r e angles oetaédri 'ques qui 

terminent les axes horizftrffaux. Chacune 1 

«des faces t r o n q u a n t e s a, est pe rpend icu la i r e 

k l'axe horizontal et paral lèle à l a \ e ver t ical . 

Si les qua t r e faces a c ro issent au po in t 

qu'elles se c o u p e n t p a f d e u * d a n s u n e a r ê t e , il 

se forme un p r i s m e à base c a r r é e . Ce prisme,, 

un peu a l longé , est r e p r é s e n t é Iig. 3 9 en 

combinaison avec les faces de l 'oc taèdre . 

La l igure 40 est le même p r i sme combiné 

avec la face t e rmina le c. 

d e c o m b i n a i s o n d e l ' o c t a è d r e à b a s e c a r r é » ; 

a v e c l a f a c e L e r m i n a l e d r o i t e . 

la c o m b i n a i s o n fig. 38 qui r e p r é s e n t e 

la f o r m e d e l a m e l l i t e , r é s u l t e d e l a I r o n -
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Passons m a i n t e n a n t à l ' examen des formes 

qu i naissent de la t r o n c a t u r e des arêles de 

l 'oc taèdre à base c a r r é e . 

n e . .'13. F I G . 4 0 . 

L e s q u a t r e a r ê t e s h o r i z o n t a l e s p e u v e n t 

FIG 4( . 

ê t r e t r o n q u é e s s a n s q u e l e s - a u t r e s It 
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soient^ il en résul te la combina i son f i g . 4 t . 

Chacune des faces g coupe les deux axes 

horizontaux à égale d is tance du cen t r e et 

est paral lèle à l 'axe p r i n c i p a l . Les qua t re 

faces g fo rment un p r i sme à base carrée 

(fig. 4 2 ) qu 'on a p ro longé à dessein dans 

" la figure. 

La figure 4 3 est ce m ê m e p r i s m e en com-

hinaison avec la face t e rmina le c. 

F I G . 4 2 . F I G ¡ 3 . 

Cette figure nous fait connaître , un second 

prisme à ba se ca r r ée , qui ne se d i s t ingue 
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N U . 4 4 . fi». 4 ' I . 

enlr'aulres dans les cristaux d acétate de 

cuivre et de chaux. 

La figure 'K> représente la combinaison 

du premier, dont les faces sont marquées a, 

que par sa position vis à vis de l'octaèdre ; 

car dans celui-ci les faces octaédriques cor

respondent aux faces g, dans le prisme a 

elles sont au contraire placées sur les 

arêtes. 

Les faces du prisme a modifient les arêtes 

Rectangulaires du prisme g et .réciproque

ment. La ligure 44 représente une combi

naison du prisme g avec le prisme a et la 

face terminale c. Cette forme se rencontre 
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n e . iO. 

liant font d i spa ra î t r e les faces o, on a r r ive 

au solide fig. 4 7 . 

Les h u i t faces d f o rmen t d o n c un nouvel 

octaèdre à base carrée qui est à l 'octaèdre o 

ce qu ' es t le p r i s m e g au p r i s m é ^ a ; ca r les 

arêtes laLérales de l 'un d e s oc taèdres for

ment avec celles de l o u t r e un angle de 

précédente avec la lace o. C'est encore une 

des formes par t icu l iè res à l 'acétate de cu iv re 

et de c h a u x . 

L 'ablat ion des a rê tes c u l m i n a n t e s de 

l'octaèdre à base ca r rée condu i t à la c o m b i 

naison fi«'. ^iB, et si les faces d en s ' é l e n -
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F1G. 47. 

l ' oc taèdre o, et octaèdre du second ordre, celui 

qu i est dés igné p a r d. On les d i s t i ngue en

core p a r la d é n o m i n a t i o n d'oclaèdre direct 

et d'oclaèdre inverse. 

Nous r e p r é s e n t o n s fig. 4 8 les deux oc

taèdres afin de mieux faire saisir l eu r posi

tion respec t ive . 

n é a n m o i n s les faces de l 'oc taèdre o ne sont 

p a s celles qui modif ient les a rê tes cu lmi 

nan tes de l 'oc taèdre d. 

Nous appe l l e rons octaèdre du premier ordre, 
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Considéré i so l émen t , l 'octaèdre Gg. 4 7 

peut ê t re confondu avec tou t aut re oc taèdre 

à base ca r rée , et r ien ne nous empêche 

d admet t r e les d iagona les de sa base comfnjj 

les axes du cr is ta l et de le représen te r c o m m e 

l'octaèdre fig. 3 4 ; la d is t inc t ion en oc taèdres 

du p remie r et d u second o r d r e , n'a de l ' im

portance que q u a n d ces sol ides se r e n c o n -

F I G . 4 8 . 

trent tous les deux en combina i son . Dans ce 

cas l 'octaèdre du p r e m i e r o rd re est ce lu i 

dont les faces ont le p lus d ' é t e n d u e . 
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F I G . 49. 

conduisent ainsi à un nouvel octaèdre à base 

carrée qui ne se distingue du premier que 

parce qu'il est plus surbaissé, appelons 
donc faces octaédriques ces faces modi

fiantes, et examinons de plus près les rap

ports qui existent entre les octaèdres allon

gés et surbaissés. 

Les arigles supérieur el inférieur des oc

taèdres à base carrée sont quelquefois sur

montés d'un pointeraient à quatre facettes 

iig% 4 9 , qui forme une pyramide à base 

carrée; ces facettes en se développant dé

placent les faces o de l'octaèdre primitif, et 
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Nous avons vu la pyramide à quatre fa*ces 

marquées y o modifier le sommet de la py

ramide plus aiguë fig. 41). Plaçons- ce som

met sur la base de la pyramide -^o, ce qui 

se fait (fig. 50.) en prolongeant jusqu'à leur 

F I G . A l ) . r. 

intersection les arêtes de la pyramide infé^ 

rieure, on obtient ainsi deux pyramides de 

même base, mais de hauteur différente; elles 

sont donc entr'elles dans un rapport simple. 

Dans notre figure, la hauteur de la pyramide 

obtuse n'est que ~ de celle plus aiguë, c'est 
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pour cela que nous avons marqué la pre-
I 

nu ère p a r — o . 

On rencontre quelquefois des pyramides 

plus surbaissées, dont la hauteur n'est que 

le —, — de celle de l'octaèdre de même 
3 ' 4 

base; les faces de ces octaèdres sont dési

gnées par ^ o n, etc., etc. 

Le sulfate de nickel présente un très bel 

exemple de combinaison de ce genre ; il 

n'est pas même très rare de lui voir un oc

taèdre aigu combiné avec deux octaèdres 

surbaissés. La forme la plus ordinaire de C E 

sulfate est représentée fig. 51. C'est une 

combinaison de l'octaèdre o avec l'octaèdre 

et la face terminale r. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des oc

taèdres allongés et surbaissés du premier 

ordre. Cette différence se rencontre égale

ment parmi les octaèdres du second ordre. 

Pour plus de clarté, nous désignerons par 
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d (fig. 52.) , les faces de l'oclaèdre du second 

ordre qui tronquent les arêtes culminantes 

de l'octaèdre o. De cette troncature résultent 

de nouvelles arêtes quTsont parallèles aux 

arêtes modifiées de l'octaèdre o. 

Ï I C 5 | . KIC 52. 

La figure 53 représente la combinaison 

de l'octaèdre o avec un octaèdre du second 

ordre. Dans ce cas les arêtes qui naissent 

de la troncature de deux faces o par une 

face 2 d ne sont pas parallèles, mais elles 

divergent vers le milieu du cristal. Pour que 

ces arêtes fussent parallèles , l'octaèdre o 

3 
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devra i t , sans change r de base , ê t re le double 

de ce qu ' i l est . 

F i t . 53. F I G . f]4. ' 

Les deux formes iigi 54 et 55 se r e n 

con t r en t f r é q u e m m e n t p a r m i les cr is taux 

de sulfate de n icke l . 

F i t . {lh 

La figure 5 4 r e p r é s e n t e la combina i son 
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d e s d e u x o c t a è d r e s d u p r e m i e r o r d r e a v e c 

l a f a c e t e r m i n a l e d r o i t e c e t l ' o c t a è d r e d u 

s e c o n d o r d r e d. E l l e n o u s f o u r n i t u n e x e m 

p l e d e s d e u x e s p è c e s d ' a r ê t e s q u i r é s u l t e n t d e 

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

o r d r e p a r l a f a c e d. O n v o i t t r è s b i e n l e p a 

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

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

q u i t é d e celles d e l ' o c t a è d r e m o i n s a i g u ^ o . 

L a f i g u r e 55 e s t u n e c o m b i n a i s o n d e t r o i s 

o c t a è d r e s d u p r e m i e r o r d r e a v e c l a f a c e t e r 

m i n a l e c , l ' o c t a è d r e d u s e c o n d o r d r e d e t 

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

c u l a i r e s a u x d e u x a x e s h o r i z o n l a u x . ' 

I C e s y s t è m e r e n f e r m e , c o m m e le p r é c é d e n t , q u e l 

q u e s c a s i m p o r t a n t s d ' i s o m o r p h i s m e ; S e O ' Z n O + 

7H0 c r i s t a l l i s e d a n s l a m ê m e l b r m e q u e SOTOO - f -

7HO. L e s p h o s p h a t e s d e p o t a s s e , d ' a m m o n i a q u e , 

i s o m o r p h e s a v e c l e s a r s é n i a t e s d e c e s b a s e s ; le s u l 

fa t e , t e s é l é n i a t e , le C h r o m a t e d ' a r g e n t e t d ' a m m o 

n i a q u e , e t c . 

II r e n f e r m e e n o u t r e u n c a s i n t é r e s s a n t d e d i m o r -
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N V U T È H G I L E Y U I O X U , 

La figure 56 r ep résen le la forme pr imi t ive 

de ce sys t ème , qui est le dodécaèdre à 

KH;. SG. 

T R I A N G L E S I S O C È L E S , F O R M É D E D E U X P Y R A M I D E S 

R É U N I E S B A S E À B A S E . 

P H I S N I E FOURNI PAR L'ACIDE TITANIQUE TÎ'O8 (IE RUTILE ET 

L'ANATASE), DONT LES FORMES NE SE LAISSENT PAS R A M E 

NER À LA M Ê M E FORME P R I M I T I V E . C E M Ê M E ACIDE CRIS

TALLISE ENCORE DANS LE SYSTÈME R B O M B I Q U E , ET OFFRE 

AINSI U N E X E M P L E DE T R I M O R P H I S M E QUI EST TRÈS PEU 

FRÉQUENT. L 'ÉTAIN CRISTALLISE AUSSI DANS LE SYSTÊRNI' 

QUADRAOCTAÉDRIIJUE. (J. N ) 
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La base commune à ces deux pyramides 

est un hexagone régulier (fig. 57) . 

Les troisdiagonalesad, be et cf forment les 

axes horizontaux. Ces axes sont égaux et se 

FIG. i>7. 

coupent sous un angle de 60°. L'axe prin

cipal , perpendiculaire au plan des trois 

autres, joint les sommets des deux pyra

mides, comme on voit fig. 58. 

La pyramide double à six faces (fig. 56) 

possède deux espèces d'angles; les deux 

angles culminants, égaux entre eux, mais 

différents des six angles latéraux dont l'éga

lité est encore parfaite. 
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Les arê tes du sol ide fig. 56 sont éga le 

men t de deux s o r t e s ; les six arê tes de la 

FIG. 58. 

base c o m m u n e aux deux p y r a m i d e s sont 

égales ent re e l l e s ; il en est de m ê m e des 

douze arê les c u l m i n a n t e s de la p y r a m i d e 

s u p é r i e u r e et de la p y r a m i d e in fé r i eure . 

E n se modi f ian t s u r les a rê tes h o r i z o n 

tales p a r des faces para l lè les à l 'axe p r i n 

c i p a l , l a ' d o u b l e p y r a m i d e fig. 56 d o n n e 

lieu au p r i s m e hexagone qu i est r ep résen té 

fig. 59 en combina i son avec la doub le 

p y r a m i d e à base h e x a g o n e . 
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I.e m ê m e p r i s m e se r e t rouve figure 150, 

mais t e rminé aux deux ext rémi tés par deux 

F I G M 

faces pe rpend icu la i res à l 'axe p r inc ipa l , 

RIS un 

Les figures 56 et 59 sont o rd ina i re s au 
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Fir, (il 

La p lus remarquable , de ces formes est le 

rhomboèdre (fig. 6'1). 

Ce sol ide résu l te de la doub le p y r a m i d e 

à base hexagone p a r l ' a cc ro i s semen t de la 

moi t ié des faces aux dépens de l ' au t re 

moi t i é . Les faces hcs, des et fan de la p y r a -

cristal de roche . Le spath calcaire et le 

c h l o r h y d r a t e de c h a u x cr is ta l l i sent q u e l q u e 

fois d a n s la forme fig. 6 0 . 

Les formes hèmié.driques j o u e n t un rôle 

bien i m p o r t a n t dans le sys tème hexagona l . 
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FIG. 62. 

sent trois à trois en s et ,s' et se distinguent 
3 . 

mide s u p é r i e u r e (fig. 58) se déve loppent 

p . ex . , ainsi que abs', cds' et e.fs de la p y r a 

mide i n f é r i eu re . Le r e s t an t des faces d i s p a 

raît et il se p r o d u i t ainsi u n r h o m b o è d r e 

(fig. 61), que n o u s avons f iguré avec ses 

axes (fig. 62 ) p o u r mieux faire saisir sa 

généra t ion . 

Les a rê tes d u r h o m b o è d r e son t de deux 

espèces. Six a rê tes c u l m i n a n t e s se r é u n i s -
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par là des six arêtes latérales Im, mti, no, 

op, pq, ql. 

Le spath calcaire fournit de très beaux 

échantillons de rhomboèdres. Les faces qui 

se coupent suivant les arêtes Is, ns, ps, ms, 

os' et qs , forment entre elles un angle de 

105° 5', et celles qui se réunissent suivant 

les autres arêtes ne forment qu'un angle 

de 74° 55', de sorte qu'il faut remarquer 

dans le rhomboèdre, des arêtes obtuses et 

des arêtes aiguës. 

Les rhomboèdres de spath se clivent sui

vant la direction de leurs faces, cela fait 

que chaque cristal de ce ealeaire fournit 

un rhomboèdre de clivage de la forme 

fig. 61. 

Le nitrate de soude cristallise en rhom

boèdres très ressemblants aux précédents; 

ils se clivent également fort bien suivant la 

direction de leurs faces. 

Les angles du rhomboèdre sont aussi 

de deux espèces ; les trois arêtes qui se 
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réunissent aux sommets s et s' sont toujours 

obtuses; chacun des autres angles est formé 

de deux arêtes aiguës et d'une arête obtuse. 

Les premiers sont nommés angles obtus, 

les autres angles aigus. 

L'axe principal du rhomboèdre de spath 

passe par le milieu des sommets obtus, 

c'est-à-dire il coupe les trois arêtes obtuses 

sous le même angle. 

Si les arêtes aiguës Im, mn, no, op, pq et 

ql du rhomboèdre sont modifiées par des 

faces parallèles à l'axe principal, on obtient 

un prisme à six pans terminé aux deux 

extrémités par des faces rhomboédriques. 

Cette forme est habituelle au spath cal

caire. 

Nous n'avons considéré jusqu'ici que les 

rhomboèdres dont les faces sont partout 

également développées, ce qui n'est que 

rarement le cas. Il suffirait par exemple, de 

briser en deux un rhomboèdre bien régu

lier, pour obtenir deux parties rhomboé-
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d r i q u e s don t les faces ne son t p l u s égales. 

Il est vra i que cet te d ivis ion ne change 

en r i en la pos i t ion respec t ive des faces ni 

la g r a n d e u r des a n g l e s ; on d i s t i ngue t o u 

j o u r s , avan t c o m m e a p r è s , des arê tes et des 

ang le s , a igus et o b t u s . La direct ion de l 'axe 

p r i n c i p a l est t ou jou r s para l lè le à la l igne 

qu i fo rme u n ang le égal avec les t ro is arêtes 

qu i concou ren t a u m ê m e s o m m e t . 

De m ê m e q u e le sy s t ème q u a d r a o c t a é d r i -

que a d m e t des oc taèdres a l longés et su rba i s 

sés du p r e m i e r et du second o r d r e , de m ê m e 

encore r e n c o n t r e - t - o n p"ans le sys tème hexa

gona l des p y r a m i d e s a l longées et su rba i s 

sées , des r h o m b o è d r e s a igus et o b t u s , du 

p r e m i e r et du second o r d r e . 

Le spa th calcaire n o u s offre u n e g rande 

a b o n d a n c e de d iverses formes q u i r e v i e n 

nen t tou tes au m ê m e t y p e . Ce sys tème 

ren fe rme en ou t re b e a u c o u p d ' au t r e s for

mes don t il ne p e u t ê t re ques t ion ic i . Tou

tes celles que nous passons sous silence 
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ne se rencontrent d'ailleurs que parmi les 

minéraux 1 . 

SYSTÈME RIIOMBMllE. 
L'octaèdre, que l'on considère comme la 

forme primitive de ce système, a de com-
1 Les formes dominantes du système hexagonal 

sont les hémièdres dont la plus importante, est le 
rhomboèdre (fig. 61). Ce solide est le représentant 
d'un groupe de carbonates connus sous le nom de 
spaths. C'est encore celui des nitrates de potasse et 
de soude qui sont par conséquent dimorphes (voyez 
page 72). * 
Le sulfophosphate de soude P03S83NoO+24HO cris

tallise également en rhomboèdres. 
Les principaux corps que l'on trouve encore dans 

ce système sont : 
As, S6, T e . 

APO3 (corindon), Fe !03; FeTt 'O 3 (ilménite), Cr*03, 
isomorphes tous les quatre. 
L'eau HO ; l'oxyde de zinc ZnO. 
Les hyposulfates de chaux, de strontiane et de 

plomb, isomorphes. 
SCrt, SNi, AsNi*. 

L'acide titanique (brookite) (voyez la note page 52). 
(J. X.) 
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i ' • 11M avec celui du système régulier et du 

prisme à base carrée, trois axes perpendi

culaires l'un à l'autre. Il s'en distingue par 

ces mêmes axes dont aucun ne ressemble à 

l'autre. Le rapport des grandeurs de ces 

axes n'est pas le même pour tous les cris

taux de ce système. Dans le nitrate de 

potasse, les axes sont entre eux comme 

1 : 0,701 : 0 ,589; dans le sulfaLe de potasse, 

ce rapport est comme 1 : 1,303 :1 ,746. 

Aucun de ces trois axes ne portant de 

cachet particulier qui' le distingue des deux 

autres, rien n'autorise à considérer comme 

principal tel axe plutôt que tel autre. La 

forme de l'octaèdre ne détermine donc pas 

le choix de l'axe vertical. 

Ce choix est arbitraire, néanmoins on 

donne ordinairement la préférence à l'axe 

suivant lequel la position du cristal est la 

plus nette ; par exemple l'axe principal des 

corps prismatiques de ce système serait 

celui qui est parallèle aux arêtes du prisme. 
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F I G . 63. 

horizontales forment ensemble un carré. 

Dans le système rbombique, ces mêmes 

arêtes oclacdriques donnent lieu à une lo 

sange ou un rhombe (la figure 64 repré

sente le rhombe formé par les arêtes laté-

La figure 63 représenle un octaèdre de 

ce système. Sa position change avec le 

rapport de ses axes. 

Dans le système régulier et dans celui 

du prisme à base carrée, les quatre arêtes 
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FIG 6* . 

l 'oc taèdre r h o m h o ï d a l est donc formé de 

deux ang les a igus et de deux angles o b t u s ; 

ses deux d i agona le s , o u , ce qu i rev ien t au 

m ê m e , ses deux axes h o r i z o n t a u x ne sont 

pas de m ê m e g r a n d e u r . 

Quand on s 'es t déc idé su r l 'axe que l'on 

veut cons idé re r c o m m e ver t ica l , on place le 

cr is ta l de m a n i è r e à ce q u e le p lus pe t i t des 

axes ho r i zon taux soit t o u r n é vers l ' obse rva

t e u r . Il ve r ra d o n c le g rand axe dans toute sa 

l o n g u e u r , et le pe t i t axe en raccourc i . Les 

deux a n g l e s a igus de la base ho r i zon ta l e de 

cet oc taèdre se t rouve ron t donc à d ro i t e et à 

g a u c h e , l e sdeux ob tus se t r ouve ron t en avant 

ra les de l 'oc taèdre fig. G3). Le te t ragone qui 

est p r o d u i t pa r les arêtes hor izon ta les de 
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et en a r r i è re (cet te pos i t ion du cr is ta l est 

main tenue , sauf ave r t i s s emen t , dans les 

figures s u i v a n t e s ) . 

On r econna î t dans l 'oc taèdre r h o m b o i 

dal six angles égaux deux à deux , savoir : 

les deux ang les c u l m i n a n t s , ceux d ' avan t 

et d ' a r r i è re , enfin l 'angle de d ro i t e et celui 

de g a u c h e ; il en résu l te que deux de ces 

angles p e u v e n t se modif ier sans que les 

autres s 'en ressen ten t . 

On voit (fig. 65) la combina i son de l ' o c 

taèdre avec la face de modification que nous 

appelons face terminale droite c. 

F I G . 65-

Nous appe l ions face terminale brachydia-
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FIG (>(>. FIG 6 7 . 

deux a n g l e s solides d e gauche et de droite 

c o r r e s p o n d a n t à la g r ande d i agona le . 

La figure 66 r ep résen te la combina ison 

yonale et nous dés ignons pa r a la face mo

difiante qu i est app l iquée pe rpend i cu l a i r e 

m e n t su r la petite diagonale de l a base hori

zontale de l 'oc taèdre et qui t r o n q u e les deux 

angles de cet axe . La face terminale macro

diagonale, m a r q u é e b (face t e rmina l e de la 

g r ande d i agona le ) , est celle qui modifie 4es 
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de l 'octaèdre avec la face t e rmina le b r a c h y -

diagonale a ; la fïg. 67 est celle de l 'octaèdre 

avec la face mac rod iagona l e b. 

Les faces de modif icat ion des ang les o c -

taédriques du sys tème r é g u l i e r é t an t iden

tiques, n o u s les avons m a r q u é e s de la m ê m e 

lettre ; le sys t ème q u a d r a o c t a é d r i q u e n é c e s 

site deux espèces de let t res : a p o u r les 

quatre faces t e rmina les des axes h o r i z o n t a u x 

et c pour celles de l 'axe ver t ica l , aussi r e m a r -

que-t -on dans ce sys t ème d e u x espèces 

d 'angles ; l ' oc taèdre à base r h o m b e enfin 

compte t ro is espèces d ' ang les que nous 

avons c o n s é q u e m m e n t dés ignés p a r t ro i s 

espèces de le t t res . 

On reconna î t enco re , dans l 'octaèdre 

rhomboïdal (fig. 6 8 ) , douze arê tes qui ne 

se ressemblen t pas tou tes . Dans ce sol ide, il 

n'y a d 'arê tes i den t iques que les q u a t r e qu i 

sont s i tuées dans un même p lan et fo rment 

une losange, d 'où résul te qu 'on doit t rouver 

dans cet oc taèdre t rois espèces d ' a rê tes , 
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FIG. GS. 

plan de l'axe principal et du grand axe 

horizontal, et 3° les quatre qui se trouvent 

dans le plan de l'axe principal et du petit 

axe horizontal. 

On remarque dans cette figure quatre 

arêtes qui joignent les deux angles du som

met avec ceux de droite et de gauche ; elles 

savoir: 1° les quatre arêtes horizontales; 

2° les quatre arêtes qui sont situées dans le 
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sont situées dans le plan de l'axe principal 

et du grand axe horizontal, nous les appel

lerons donc arêtes culminantes macrodiago

nales; la figure les fait voir dans leur véri

table grandeur. 

On appellera de même arêtes culminantes 

brachydiagonales, les quatre arêtes qui unis

sent les extrémités de l'axe vertical avec 

celles de la petite diagonale. Le rhombe 

formé par ces arêtes paraît raccourci, parce 

qu'elles sont situées dans le plan de l'axe 

vertical, ainsi que dans celui de l'axe hori

zontal qui est raccourci dans la figure. 

Une modification sur les quatre arêtes 

horizontales amène un prisme à quatre 

pans et à base rhombe (fig. 69). Ses faces, 

marquées g, dans cette figure comme dans 

les suivantes, sont parallèles à l'axe princi

pal ; ce solide peut donc être aussi consi-* 

déré comme un prisme vertical. _ i 

Deux arêtes de ce prisme sont aiguës, 

les deux autres sont obtuses. Dans la figure 
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Fir.. Cit. n e . 7 0 . 

zonlal du p r i sme g est p r e sque rectangu-

celles-ci se t rouven t en a v a n t et eu arrière, 

les deux au t r e s sont à gauche et à droi le . 

On voit ( l ig. 70) une combina i son fré

quen te d a n s le sulfate de z inc , le sulfate de 

magnés ie , e t c . , c'est le p r i sme ver t ica lgasso

cié aux faces oc taédr iques o. Les deux 

axes ho r i zon taux de ces sels sont presque 

égaux , ils sont en t r e eux c o m m e 1 : 0 ,989 ; 

de là vient que la base ou le d i a m è t r e hori-
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FIG. 71- F IG 7?. 

culminantes n i ac rod iagona le s sont dé s i 

gnées pa r / ' d a n s la fig. 12 et les su ivan tes . 

laire ; la va leur de son angle o b t u s est 90° 

38 ' , aussi ces cr is taux offrent-ils assez l 'as

pect d ' u n p r i s m e à base ca r rée . 

Les a rê tes ob tuses du p r i s m e y peuven t 

être r emplacées pa r la face t e rmina l e b r a -

chydiagonale a. Ses arê tes a iguës peuven t 

l'être p a r l a face t e rmina l e mac rod i agona l e 

6 (fig. 7 1 ) , c o m m e c'est le cas avec le sulfate 

de zinc et le sulfa te de magnés i e . 

Les faces de t ronca tu re des qua t r e arê tes 
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Elles forment un prisme horizontal à basn 

rhombe, dont les faces et les arêtes sont pa

rallèles au petit axe horizontal. On l'appelle 

prisme horizontal macrodiagonal. 

La figure 7 3 est une combinaison parti

culière au salpêtre; on y voit le prisme ver

tical g uni au prisme horizontal fet la face 

terminale b. 

La figure 7 4 , éga l emen t fourn ie pa r le sai

ne . 73. F i G . 74. 

pêtre, est la même forme augmentée des 

faces de l'octaèdre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 73 — 

FIG. 7 6 . F1G. 7 6 . 

pellerons par conséquent prkme brachy-

diagonal (fig. 76), d. 

La figure 77 est la combinaison de ce 

prisme d avec le prisme g. Ces! la forme 

cristalline du formiate de baryte. 

La íigure 75 représente la même combi

naison, telle que la produisent le sulfate de 

zinc et le sulfate de magnésie. 

Les faces de modification des quatre arêtes 

culminantes brachydiagonales qui passent 

par l'axe vertical et le petit axe horizontal, 

forment un prisme parallèle à la grande dia

gonale de la base de l'octaèdre ; nous l'ap-
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La figure 78 est encore une combinaison 

du sulfate de magnésie; elle résulte de la 

réunion du prisme vertical g avec les deux 

F1G tl. FIG. * S . 

prismes horizontaux fetd, l'octaèdre o et 

la face terminale b. 

Nous avons successivement fait connais

sance avec trois espèces de prismes paral

lèles aux trois axes. Celui de ces trois 

prismes qui est considéré comme verti-

cal, ayant toujours les faces plus dévelop-
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F I G . 7 9 . F I G . 80. 

mais celle figure 80. Les diagonales de 

cette coupe diamétrale n'étant pas per-

pées, les deux autres prismes ne repré

sentent plus que des faces de troncature. 

La base du prisme vertical g est, comme 

nous savons, un rhombe ; les deux dia

gonales en sont les axes horizontaux et 

se coupent sous un angle droit (fig. 79J. 

Ceci n'arrive au reste que tant que cha

cune des faces du prisme g ,est régu

lièrement développée. Si la face g est plus 

écartée ou plus rapprochée du centre, 

ce qui est souvent le cas, le diamètre ho

rizontal n'a plus la forme d'un rhomhe, 
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taédrique, on rencontre dans celui-ci des 

octaèdres allongés et surbaissés. Le soufre 

pendiculaires l'une à l'autre, elles ne re->-

présentent plus les axes horizontaux. 

Ce n'est que dans les formes idéales que 

les axes horizontaux coïncident avec les 

diagonales du diamètre horizontal. 

La déformation la plus habituelle aux 

cristaux du système rhombique est due à 

un développement inégal des faces g, d'où 

résulte un aplatissement plus ou moins 

notable de ces faces. 

De même que dans le système q u a d r a o c -

F I G . 8l. F1G. 82. FIT,. 83. 
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fournit quelquefois un octaèdre de ee genre, 

tel est celui de la ligure 81 , qui représente 

l'octaèdre primitif combiné avec ~ o. 

Nous désignons par 3 ft1f, f, y f, etc., 

etc., les prismes macrodiagonaux qui cor

respondent aux octaèdres 3 o, 2 o, ^ o , y o, 

etc., et par 3 d, 2 d, ^ d, ^ d etc., ces mê-

mes prismes brachydiagonaux. 

La figure 82 est la combinaison du prisme 

g avec la face modifiante b et deux prismes 

horizontaux macrodiagonaux. Figure 83 est 

une combinaison des faces g et b avec trois 

prismes macrodiagonaux telle qu'on l'ob

serve dans le salpêtre. 

Les différentes espèces de prismes hori

zontaux macro et brachydiagonaux ont en

core leurs représentants parmi les prismes 

verticaux. Ces derniers sont entre eux dans 

le même rapport que les différents prismes 

macro ou bracby-diagonaux. 
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La même espèce cristalline peut encore 

compter d'autres prismes verticaux, dans 

lesquels l'axe horizontal t u augmente ou 

diminue dans un rapport simple, si l'axe 

r s est considéré comme invariable. 

Soit le point o situé au milieu entre m ef 

u ; soit p au milieu entre m et l ; p ro s sera 

Soit rs et lu (fig. 84), les deux axes ho

rizontaux de l'octaèdre que l'on considère 

comme la forme primitive d'un cristal du 

système rhombique, la losange t r u s sera 

la base du prisme vertical g qui correspond 

à cet oclaèdre. 

F1G. 8 4 . 
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F I G . S V 

le diamètre horizontal (fig. 85) d'une com-

binaison de prismes g et — g. On voitclai-

reme.nt ici comment s'opère la troncature 

alors le diamètre idéal d'un prisme verti

cal dont les axes horizontaux sont égaux, 

l'un, à l'axe brachydiagonal, et l'autre, à la 

moitié du macrodiagonal de la forme pri

mitive. Nous désignerons par g les faces 

de ce prisme. 

Supposons étendus, parallèlement à eux-

mêmes, lescô^és de la losange pros, on aura 
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de l 'arête a iguë du p r i s m e g pa r les faces 

du p r i s m e y g, 

La fig. 8 6 est une des fo rmes de la topaze , 

c 'est la combina i son des p r i s m e s ver t icaux 

g et — g avec l 'oc taèdre o. 

Nous d é s i g n e r o n s pa r 2 g, les faces v e r 

t icales fo rman t à el les seu les u n p r i sme 

F I G . l i f i . 

q u i , la b rac l iyd iagona le res tan t i nva r i ab l e , 

possède une m a c r o d i a g o n a l e doub le de 
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celle du prisme g. Ces faces prismatiques 

tronquent les arêtes obtuses du prisme g, 

de même que sont tronquées les arêtes ai

guës de g, par les faces y g. 

Les prismes g et y g manifestent, rela

tivement à l'octaèdre primitif, une diffé

rence essentielle et caractéristique, car les 

arêtes dans lesquelles se coupent les faces 

prismatiques g avec les faces octaédriques o 

sont horizontales et perpendiculaires à l'a

rête verticale du prisme fig. 70. Au con

traire les arêtes qui résultent de l'intersec

tion des faces o et g ne sont pas horizon

tales; cela fait que les faces y gf ne sont pas 

des rectangles oblongs dans les combinai

sons du prisme -i- g avec l'octaèdre o. 

Dans la fig. 87, les faces du prisme ~g sont 

développées jusqu'à disparition complète de 
4 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 8-2 — 

F I G . 87. 

dant se ramènent toutes au môme noyau 

primitif. 

Jusqu'ici nous avons représenté les cris-

g; cette figure montre le prisme g com

biné avec l'octaèdre o et le prisme horizon

tal d. 

Nous terminerons l'étude du système 

rhombique, par celle de la forme cristal

line du sulfate de potasse. Ce sel se ren

contre sous différentes formes qui cepen-
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Fir. PS 

sur les axes du sulfate de potasse. Cet oc

taèdre ne se rencontre jamais tel qu'il est re-

taux de manière à montrer la macrodiago-

nale dans touto sa longueur; le besoin de 

rendre plus saillant l'aspect des formes 

de ce sulfate nous oblige à nous écarter de 

cette règle. L'axe raccourci sera cette fois 

la macrodiagonale, les arêtes aiguës se 

trouveront donc aussi en avant et en arrière 

du prisme g. 

Four éviter toute confusion , on a fait, 

correspondre les lettres avec ce changer

aient. 

La figure 88 est l'oclaèdre idéal construit 
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présenté. L'axe vertical étant 1 , le petit axe 

horizontal (celui qui va de gauche à droite 

et qui n'est pas raccourci) est de 1,303 et le 

grand axe horizontal de 1,746. 

La figure 89 est une combinaison de l'oc

taèdre o avec les faces ~ g. On a représenté, 

fig. 90, les angles de l'octaèdre o tronqués 

par les faces y g, pour pouvoir mieux faire 

saisir la génération de cette forme. 

F I G . S 9 . 

Cette combinaison est assez fréquente, 

elle ressemble beaucoup à une doubie py-
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ramide hexagonale avec laquelle on la con
fond assez facilement. 

F I G . ! ) ( ) . 

La figure 91 est la combinaison des faces 

F I G . 91. 

fig. 89 avec b et f. Cette forme n'est pas 
rare non plus. 

Si le prisme - g de la combinaison fig. 89 
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FIG. ! ) ? 

Dans la ligure 9 3 , le p r i s m e -- g s 'é-

F1G. 9 3 . 

tend encore p l u s , la face modif iante b d i s -

s 'é tend ve r t i ca l emen t et que l 'arê te de de

vant se modifie p a r la face b, on obt ien t la 

combina i son fig. 9'2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 87 — 

p a r a î t e t à s a p l a c e p a r a i s s e n t l e s f aces / 

et 3 f. La face o c t a é d r i q u e o e s t s i n g u l i è r e 

m e n t r é d u i t e 1 * 

1 Parmi les corps qui cristallisent dans ce système, 

nous eu trouverons quelques-uns qui ont d é j à été 

cités dans l'un des trois précédents. 

D e ce nombre sont J AsO 8 , S^O" (voyez la note 

page 56) dont l 'isomofphisnw m maintient dans c e 

type. Ils sont (forte tsodtmorphes. 

Le soufre, l'iode. 

On y trouve encore les carbonates isomorphes de 

chaux (arragonite), de baryte, de strontiane et de plomb. 

Les sulfates de baryte, d e strontiane, de plomb, 

ceux de soude et d'argent, ainsi que les séléniates d e 

ces bases. 

L e sulfate de nickel, les sulfates et séléniates de 

zinc et d e magnésie, cristallisent tous avec 7 atomes 

d 'eau et dans l e s formes fig. 70,71 et 75. 

P0 5NaO + 4HO ; AsOsXflO + iaq.— L'orpiment. 

Quelques silicates (natrolithe, scolézite, calamine). 

Les substances organiques , abondent dans ce 

système : la couinarine, morphine, codéine, narco-

tine ( vératrine, b ruc ine , amarino. 

Les acides malique, citrique et méconique. 

Des cyanures doubles. j 
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Enfin, la fïgure94estunecombinaison des 

b et a, la face octaédrique o et le prisme ho

rizontal f. La forme tabulaire de cette com

binaison est due à la prédominance de la 

face b. 

Beaucoup de sels à acides organiques : le tarlrate 
de soude, le tartrate de potasse et d'ammoniaque 
isomorphe avec le bi-tartrate de potasse, l'émétique, 
etc., se présentent toujours sous des formes rhom-
biques. 

Ce système renferme aussi quelques formes hémié-
driques; on en a rencontré dans le sulfate de ma
gnésie. ( J . N ) 

prismes g et — ¡7 avec les faces terminales 
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S Y S T È M E H O I O C I i l X l O U E . 

Les c r i s taux de ce sys t ème possèdent t ro is 

axes i négaux ; deux de ces axes ne se 

coupent pas p e r p e n d i c u l a i r e m e n t ; le t r o i 

sième est p e r p e n d i c u l a i r e au plan des deux 

aut res . 

La fig. 95 r e p r é s e n t e l ' in tersect ion de ces 

FIG 9 6 . 

trois a x e s ; B et G se c o u p e n t ob l iquemen t , 

mais l 'axe A est p e r p e n d i c u l a i r e au plan 
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qui passe par les deux autres; A forme donc 

un angle droit avec B et C. 

Pour faciliter le coup d'œil sur ces li

gures, nous représentons les axes dans la 

fig. 95 comme dans toutes celles de ce sys

tème, de manière à voir de face, le plan 

des deux axes qui se coupent obliquement; 

ce plan se confond avec celui du pa

pier et se voit par conséquent dans tout 

son développement; l'angle des axes B et 

C se verra donc dans sa véritable gran

deur et pourra être mesuré immédiatement 

dans ces figurea mêmes. 

La fig. 96 est l'octaèdre du système NIO-

noclinique. Il se distingue essentiellement 

des octaèdres des systèmes précédents, CAR 

ses huit face* ne sont pas du même ordre. 

Cristallograpbiquemerit on pourrait dire 

que ce n'est plus un corps simple ; aussi ne 

se rencontre-t-il jamais qu'en combinaison 

avec d'autres formes. 

Ce n'est donc que pour nous conformer 
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FiG. 9G. 

sont identiques et forment une losange; de 

même les quatre arêtes AC, AC\ A'C et 

A'C, ou en général les arêtes octaédri-

ques situées dans le plan de deux axes 

perpendiculaires entre eux, sont de même 

espèce. 

aux autres systèmes cristallins que nous 

considérons l'octaèdre comme forme pri

mitive du système monoclinique. 

Les quatre arêtes A B , AB", A ' B et A ' B ' 
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Cette r e s semblance ne se m a i n t i e n t plus 

d a n s les q u a t r e arêtes o c t a é d r i q u e s qui se 

t rouven t dans le p lan de deux axes se cou

p a n t sous un angle o b l i q u e ; les a rê tes CB' 

et B C opposées aux angles a igus formes par 

les axes C C et BB' diffèrent des a rê tes BC 

e t B ' C opposées aux angles ob tus deces axes. 

Les q u a t r e faces modi f i an tes des arêtes 

AB, BA', A 'B ' et B'A fo rmen t un p r i sme à 

base r h o m b e don t les a rê tes son t paral lèles 

à l ' a x e C . 

Celles d e s a rê tes A C \ C'A' , A'C. et CA 

forment un p r i sme à base r h o m b e d o n t les 

arêtes sont para l lè les à l 'axe B . 

On appel le ces sol ides prismes obliques à 

base rhombe, pa rce que l eu r s a rê t e s , p a r a l 

lèles à l ' un des a x e s , sont ob l iques au plan 

des deux a u t r e s . 

La pos i t ion de ces c r i s taux est toujours 

d é t e r m i n é e pa r u n p r i s m e ob l ique à base 

r h o m b e , d o m i n a n t . On p e u t p lacer ces 

p r i s m e s de m a n i è r e à ce que leurs arêtes 
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soient h o r i z o n t a l e s , ou bien aussi de m a 

nière à ce q u e Taxe qu i l eu r est para l lè le 

devienne l 'axe ob l ique C C . La base du 

prisme ob l ique est a lors s i tuée h o r i z o n t a 

lement. 

C'est cette d e r n i è r e posi t ion qu i a été 

donnée à tous les c r i s taux de ce sys tème fi

gurés ic i . 

La fig. 97 est un p r i s m e obl ique à base 

FIG. « 7 . 

rhombe , t e r m i n é en h a u t et en bas pa r la 

face t e rmina l e d ro i te c qui est parallèle 

aux deux axes h o r i z o n t a u x . 

Le p r i s m e ob l i que g (g d é s i g n a n t les fa 

ces de ce p r i s m e ) é tan t ne t t emen t développ 
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dans toutes les combinaisons de ce système, 

nous pourrons faire dériver toutes les au

tres formes sur la combinaison fig. 9 7 . Cette 

circonstance nous oblige à examiner ce 

solide de plus près. 

On reconnaît à ce prisme douze arêtes 

qui ne sont pas toutes identiques. Voici 

celles qui le sont : 

I o Les arêtes prismatiques antérieure et 

postérieure unies par l'axe A. 

2° L'arête prismatique de droite et celle 

de gauche jointes par l'axe B. 

Si les arêtes prismatiques g antérieure et 

postérieure sont aiguës, celles de droite et 

de gauche seront obtuses et réciproque

ment. 

3° Les deux arêtes horizontales, en haut 

de droite et en bas de gauche. Les faces g 

rencontrent dans ces arêtes les faces c, sous 

un angle aigu. Nous appellerons donc ces 

dernières arêtes culminantes aiguës. 

4° Les deux arêtes de gauche à la face 
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F I G 9 « 

rencontre dans l'acétate de soude. Les fa

ces g y sont modifiées par une face a paral

lèle au plan des axes B et C et perpendicu

laire à l'axe A. Cette face modifiante a 

coupe la face terminale c à angle droit. 

supérieure, celles de droite à la face infé

rieure. Ces arêtes sont produites- par la 

rencontre des faces prismatiques g avec les 

faces terminales c ; ces faces se coupent sous 

un angle obtus. Ce seront donc les arêtes 

culminante* obtuses* 

La fig, 98 est une combinaison que l'on 
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F I G . 99-

elles forment ensemble le même angle que 

les axes B et C. 

La face b à droite et la supérieure c se 

coupent sous un angle aigu, de même b à 

gauche et l'inférieure c; les arêtes qui se pro

duisent par l'intersection de ces faces sont 

aiguës. Par contré sont obtuses, les arêtes 

droite inférieure et celle de gauche supé

rieure suivant lesquelles se réunissent les 

faces b et c. 

Dans les iig. 99 et \ 00 les faces prisma

tiques de droite et de gauche sont tronquées 

par les faces b parallèles aux axes A et C, 

mais obliques à J'axe B ; les faces b et c ne 

sont pas perpendiculaires entre elles, mais 
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La fig. 99 est un cristal de sucre, la fig. 100 

un cristal d'acétate de plomb. 

Fia. 100 . 

Une modification sur les areles culminan

tes aiguës amène la combinaison fig. 101 

F I G . 1 0 1 . 

que l'on rencontre dans le i'ormiate de cui

vre. Ces faces modifiantes ne sont autre 

chose que les faces oclaédriques AB'C, 
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FIE. 1 0 2 . 

qua t r e a u t r e s , elles p e u v e n t se r encon t re r 

i n d é p e n d a m m e n t de celles-ci. 

Les a rê tes ob tuses sont t r o n q u é e s p a r les 

qua t r e faces o c t a é d r i q u e s B A C , B ' A ' C , 

B A C et B A ' C ; elles se r e n c o n i r e n t en 

combina i son avec le p r i s m e g et la face c, 

dans l ' acéta te de s o u d e fig. 1 0 2 . 

La fig. 1 ΰ'Λ est u n e c o m b i n a i s o n du même 

sel , ce sont les faces oc taéd r iques ο' (o' d é -

A B C , B A C e t B A ' C (fig. 9G), que nous d é 

s ignons p a r o. Ces q u a t r e faces o c t a é d r i -

ques n ' é t an t p a s de la même espèce que les 
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F I G . 103. F I G . 104. 

avec la différence que les faces u se sont 

développées aux dépens de a. 

La fig. 105 est une des formes du gypse, 

c'est la combinaison fig. J 04, moins la face 

terminale c. La fig. 1 06 est une autre forme 

du gypse dans laquelle on rencontre, outre 

les faces g, a et o , celles de l'octaèdre o. 

signe les faces qui tronquent les arêtes cul

minantes obtuses) associées à la face verti

cale a. 

La fig. 104 est la même combinaison, 
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ne. 105. FIG 100. 

à base rhombe. Les huit angles solides de 

la forme fig. 97 sont de trois espèces : 

1° Les deux angles qui terminent l'arête 

prismatique antérieure et ceux de l'arête 

prismatique postérieure. 

2° L'angle supérieur de l'arête prisma

tique de droite, plus l'angle inférieur de la 

même arête gauche; ces angles sont aigus 

Passons maintenant à l'examen des faces 

qui modifient les angles du prisme oblique 
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et formés par la rencontre de ces arêtes 

avec les faces terminales c. 

3. L'angle inférieur de l'arête prismati

que droite, plus l'angle supérieur de l'a

rête gauche; ici ces arêtes forment un îingle 

obtus avec les faces c. 

Les faces modifiantes de ces angles sont 

aussi celles qui tronquent les arêtes octaé-

driques qui se trouvent dans le plan des 

axes B et C, plus de celles qui coïncident 

avec le plan des axes A et C. 

Les modifications sur les arêtes octaédri-

ques AC, CA', A'C et C \ (fig. 9(3) se 

retrouvent, dans le prisme oblique à base 

rhombe, sur les angles qui terminent 

l'arête prismatique postérieure et celle an

térieure, ainsi qu'on le voit fig. 107, qui est 

une forme du sulfate de nickel et de po

tasse. Développées jusqu'à leur intersection 

réciproque, ces faces (d) formeraient un 

prisme horizontal dont les arêtes seraient 

parallèles à t'axe B; nous nommerons donc 
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ces faces d} faces du prisme horizontal à base 

rhombe. 

Au reste il a déjà été queslion de ce 

prisme (voyez page !39). 

F ni. 1117. 

L'angle aigu qui se trouve à la partie 

FIG. 108. 

supérieure de l'arête prismatique droite 
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FIG. 109. 

pie de ce g e n r e ; on y voi t le p r i s m e obl ique 

à ba se r h o m b e g avec la face t e rmina le c, 

modifié p a r les faces b et f; on y r encon t r e 

de p lus les faces du p r i s m e hor izonta l d. 

(fig. 9 7 ) , ainsi que l 'angle aigu infér ieur 

de l ' a rê te g a u c h e , sont t r o n q u é s (fig. 108) 

pa r des faces que nous d é s i g n e r o n s p a r f. 

Si les a rê t e s de d ro i te et de gauche sont 

t r o n q u é e s p a r des faces 6, les faces /"seront 

les modif iantes des arêtes a iguës dans l e s -

quel les se r éun i s sen t b et c. 

I.a fig. 109 , qu i est une combina i son c r i s -

t a l l og raph ique du sucre , fourni t un e x e m -
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F I G . 110. 

avec le prisme oblique à base rhombe g, 

de la face terminale c et de la face a. 

L'angle supérieurde l'arête latérale droite 

F I G . 111. 

est aigu, son angle inférieur est obtus; 

l'inverse a lieu pour,l'arête gauche. Les 

La fig. 110 se trouve quelquefois dans le 

sulfate de fer, c'est une combinaison de f 
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angles aigus peuvent être modifiés seuls, 

fig. 108 et 109 , formes cristallines du 

sulfate de fer; de même les angles obtus 

(fig. 111). ( Pour distinguer les faces de 

troncature de ces derniers, de celles des 

angles aigus, nous les désignerons par f ). 

La fig. 1 12 offre à la fois les deux espèces 

Fie. 112. 

de faces/", et /".Cette forme se présente dans 

le sulfatede fer ainsi que celle delà fig. 111. 

Il y a des faces qui, tout en modifiant 

les angles du prisme oblique , tronquent 

également les arêtes correspondantes de 
5 . 
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l'octaèdre que l'on a pris pour forme pri

mitive, dans ce cas cette modification est 

droite, et nous désignons par d et f, les faces 

qui remplissent ces conditions. 

Les faces qui ne tronquent pas les 

arêtes de l'octaèdre primitif, mais bien 

celles d'un octaèdre plus obtus ou plus aigu, 

seront donc désignées par y d, ^ d, 2 d, 

3 d, etc., et par ^f, ^f, 2 f, 3 f, etc., sui

vant qu<|le rapport de l'axe obliquç de ces 

octaèdre^ à celui des axes horizontaux, est 

-L o u ^ d o cejrx de l'octaèdre primitif, ou 

qu'il en est le double ou le triple. 

Si les faces de troncature des angles du 

prisme rhomboïdal oblique , se rencon

trent en société de faces octaédriques, on 

peut décider de suite si elles sont les faces 

de modification droite des arêtes de ces 

octaèdres, ou si elles pourraient être celles 

des arêtes d'un octaèdre plus allongé ou 
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F I G . 113. 

arêtes d'intersection des faces /"et o, qui se 

trouvent à droite et à gauche; de même 

fig. 114 , qui ne diffère de la précédente 

que par un développement moindre des 

faces octaédriques. La face f est donc la 

face de modification droite d'une arête 

plus surbaissé. Dans le premier cas, les 

arêtes' formées par la rencontre des faces 

modifiantes avec celles de l'octaèdre, sont 

parallèles aux arêtes octaédriques tron

quées; elles ne le sont pas dans le second. 

Nous voyons, par exemple, fig. 113, 

(sulfate de fer) parallèles entre elles, les 
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F I G . I l 4. 

en concluons que 2 /"est la face de modifi-

Kic. I l S . 

cation droite d'un octaèdre plus allongé, et 

de l'octaèdre o; nous voyons par contre, 

fig. 1 1 5 , que les arêtes d'intersection de 

2 /"avec o concourent vers le sommet, nous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 109 — 

f i o . 11 G. 

lèle à celle de d et o'; d est donc une face 

de modification droite de l'arête octaédri-

que dans laquelle se couperaient o et o' si 

d n'y était. 

Si d était remplacé par la face de modi

fication droite de l'arête d'un octaèdre plus 

aigu, les arêtes d'intersection des faces o 

et o' convergeraient vers le sommet; si d 

l'était au contraire par une face de modifi-

même, d'un octaèdre qui aurait une hauteur 

double, la base restant la même. 

Il en est de même des faces qui modifient 

les arêtes dans lesquelles se coupent les 

plans o et o' ; l'arête d'intersection de la face 

d, tïg. 116 (sulfate de fer), avec o est paral-
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cation droite de l'arête d'un octaèdre sur

baissé, ces mêmes arêtes divergeraient vers 

le haut. 

La fig. 117 représente une combinaison 

très intéressante du sulfate de fer; outre les 

F I G . 1 1 7 . 

faces'g, cet a, on y rencontre encore les 

faces f et f, celles de l'octaèdre o' et celle de 

j f, qui se trouve entre c et f. Les arêtes 

qui terminent de chaque côté la face y / i e n 

d'autres termes, les arêtes d'intersection de 

cette face avec celles de l'octaèdre o', diver

gent vers le sommet, elles produiraient, 
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F I G . 1 1 8 . 

fig. 118 , qui est la forme cristalline de 

par conséquent, une modification droite 

avec les arêtes d'un octaèdre plus obtus. 

Il résulte de la mesure des angles de ce 

cristal, que l'octaèdre qui subit cette mo

dification droite n'a, à égalité de base, que 

le tiers de la hauteur de o'; c'est donc l'oc

taèdre y o', et c'est pour cette raison que 

nous appelons cette face y f. 

Il arrive quelquefois qu'une combinaison 

présente les faces modifiantes de plusieurs 

angles du prisme oblique rhomboïdal, sans 

qu'elle offre des faces octaédriques. La 
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l'acide quinique se trouve dans ce cas. Ici le 

simple aspect ne suffit pas pour s'assurer si 

ces d i verses faces produiraient des modifica

tions droites sur les arêtes du même octaèdre, 

ou sur celles de plusieurs autres. La déter

mination des angles peut seule décider ici. 

On reconnaît encore, dans le système 

monoclinique, de même que dans celui du 

prisme à base rhombe, divers prismes qui, 

rhombiques dans celui-ci, sont obliques :i 

base rhombe dans l'autre. Ceux-ci sont en

tre eux comme les prismes correspondants 

du système rhombique, nous les désigne

rons donc par g, 2 3 , etc., comme ces der

niers. 

La fig. 119 est une combinaison du sul

fate de nickel et de potasse dans laquelle 

se voient les faces g et 2 g. 

Les cristaux de ce système sont souvent 

défigurés ; une des principales causes de 

ces déformations est due à ce que les quatre 

faces du prisme g ne sont pas également 
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nous avons remarquée dans le système pré

cédent. 

Pour rie pas entrer dans trop de détails 

sur ces monstruosités, nous nous bornerons 

à l'examen d'une seule, fréquente chez le 

sulfate de fer et qui est faite pour nous 

montrer combien ces déformations peuvent 

rendre méconnaissable le type primitif 

d'un cristal. La forme fig. 120 n'est autre 

chose qu'une monstruosité de la forme 

idéale fig. 121 que nous avons vue plus 

développées. Il en résulte pour ce solide 

une forme tabulaire analogue à celle que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— Mi — 

F I G . 120 

voudrait considérer les faces accrues g et e, 

F I G . 121. 

comme étant de même espèce et parallèles 

à l'axe principal. 

Quelques mots encore sur la forme de 

haut. L'accroissement de deux des faces g 

a été hors de toute proportion et tel, qu'on 
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afin de faciliter l'orientation des différentes 

combinaisons de ce système. < 

Toutes les faces de la combinaison 

fig. 9 7 , prisme oblique à base rhombe 

g avec la face terminale c, sont des paral

lélogrammes obliquangles. 

La face 6 est toujours un parallélogramme 

rectangle quand elle rencontre la face c, 

comme dans les fig. 99 et 100, ou quand elle 

est terminée en haut et en bas par les faces 

/ o u f (fig. 1 09) ; la face a est un parallélo

gramme obliquangle, quand elle touche di

rectement la face c, comme fig. 110, ou 

quand elle en est séparée par la face d 

(fig. 116). 

Les arêtes formées par les faces d avec c, 

sont perpendiculaires à celles qui sont pro

duites par l'intersection des faces /'avec c. 

Les faces /"(fig. 108) et/* (fig. 111) sont 

des triangles isocèles; les arêtes communes 

aux faces fou f et à celles du prisme g sont 
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gles scalènes. 

Les différentes espèces de cristaux de ce 

système ne se distinguent pas seulement 

par le rapport des longueurs de leurs axes, 

qui varie, mais encore par une inclinaison 

inégale des axes B et C. C'est ainsi que dans 

le gypse ces droites forment entre elles un 

angle de 81° 26'; dans le sulfate de fer, cet 

angle est de 75° 40' \ 

1 Les combinaisons isomorphes et surtout les sul

fates, jouent un grand rôle dans le système monocli

nique qui renferme d'ailleurs beaucoup de substances 

organiques, de même que le précédent, son analogue. 

On y rencontre : 

Le soufre, le réalgar, le sulfure d'argent flexible, le 

sulfo-antimoniure d 'argent ; 

Les sulfates de chaux, de proloxyde de fer et le 

séléniate de chaux, tous isomorphes et cristallisatit 

avec 2 atomes d'eau ; 

Ceux de protoxyde de fer, de cobalt, de manganèse, 

le séléniate, de cobalt. Ils contiennent tous six atomes 

d'eau de cristallisation et sont isomorphes : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S Y S T È M E T H I C L I M Q I E , 

L e s t r o i s a x e s d e c e s y s t è m e s o n t i n é g a u x 

e t n e f o r m e n t p a s d ' a n g l e d r o i t e n t r e e u x . 

L ' o c t a è d r e q u i n e s e r e n c o n t r e j a m a i s 

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

s o n t d e m ê m e e s p è c e q u e d e u x à d e u x ; c e s 

m ê m e s f a c e s s o n t p a r a l l è l e s . C e s o l i d e e s t 

C e u x d e m a g n é s i e , d e z i n c , d e c o b a l t , d e n i c k e l , 

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

r e n f e r m a n t 7 a t o m e s d ' e a u ; 

E n f i n l e s u l f a t e d e s o u d e - f - 1 0 a ç , i s o m o r p h e a v e c 

J e s é l é n i a t e d e s o u d e e t l e c h r ô m a l e d e s o u d e , t o u s l e s 

d e u x c o n t e n a n t 1 0 a t o m e s d ' e a u ; 

D e p l u s u n e s é r i e d e s u l f a t e s d o u b l e s d e l a f o r m e 

figures 99 e t i 0 7 , d o n t l a f o r m u l e g é n é r a l e e s t S 0 3 R O - ( -

S O ' r o + 6acj d a n s l a q u e l l e R p e u t ê t r e = Jig, F e , tin. 
Ni, C O O U C U e t r = K, Am o u Na. 

P a r m i 1 r s s u b s t a n c e s o r g a n i q u e s , n o u s c i t e r o n s l e 

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

c i n n a m i q u e , s u c c i n i q u e e t m u c i q u e , l ' a s a r o n e , l ' o x a -

l a t e n e u t r e , l e b i - o x a l â t e e t l e q u a d r o x a l a t e d e p o 

t a s s e . ( J . N . ) 
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donc formé de quatre espaces de faces, d'où 

suit que deux faces octaédriques peuvent se 

rencontrer en combinaison avec d'autres 

faces , sans que les six faces octaédriques 

restantes s'en ressentent 

Ce qui a été dit, plus haut, des faces oc

taédriques, est encore vrai pour les arêtes et 

les angles; il n'y a que les angles et les 

arêtes opposés diamétralement qui soient 

de même espèce; ils diffèrent complète

ment des autres angles et des autres arêtes. 

PiG. 122. 

Le prisme de ce système, qui correspond 

à celui du précédent, est représenté fig, 122. 
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F I G . 123. 

simples du sulfate de cuivre; on y reconnaît 

facilement le type primitif de ce sel. 

Nous devons nous borner à ces caractères 

essentiels; un examen plus approfondi ne 

Ici aussi les faces et les arêtes, parallèles, 

ainsi que les angles opposés diamétrale^ 

ment, ne sont égaux que deux à deux. 

La forme fig. 122 peut être considérée 

comme la primitive du sulfate de cuivre; 

toutes les autres formes de ce sel peuvent 

être dérivées sur ce prisme, par la troncature 

des angles ou des arêtes. 

La figure 123 est une des combinaisons 
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pourrait être entrepris sans entraîner à des 

longueurs, ce qui est d'autant moins indis

pensable que ce système est pauvre en mi

néraux et en produits chimiques '. 

Qu'il nous suffise de faire remarquer que, 

par sa dissymétrie complète, le système du 

prisme à base de parallélogramme obli-

quangle est l'extrême opposé du système 

régulier. 

* Ce système est le moins riche de tous, on y ren

contre tout au plus : l'acide borique, quelques sulfates 

et séléniates isomorphes cristallisant avec i atomes 

d'eau ; ce sont le sulfate de manganèse, les sélëmates 

de zinc, de manganèse et de cobalt. 

S O ' C u O + S H O (fig. 1 2 3 ) isomorphe avec S C 0 3 C Ü O - ( -

5 H O et S 0 3 M n O + S H O . 

On y rencontre encore le labrador, l 'anorthite, l'al-

bite, l 'axinite. Le chlorure d 'urane et de potassium ; 

l'acide para tar t r ique , le succinate d'ammoniaque. 

(i. N ) 
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NOMENCLATURE ET NOTATIONS. 

Les auteurs varient singulièrement sur 

les différents noms des six systèmes cristal

lins que nous venons d'examiner. Ainsi le 

premier système se nomme, d'après : 

MM. Weiss , système régulier ou sphéroédrique. 

Mohs, » tessulaire. 

iN 'aumann, » fesserai. 

M\T. W eiss, système bino • singulaxe (2 und 

SYSTÈME QUA1IRAOCTAÉDRIQUE : 

Mohs, 

Naumann, 

1 axig). 

pyramidal, 

tetragonal. 

6 
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SYSTÈME HEXAGONAL : 

MM. Weiss , système temo - singutaxe ( 3 und 

1 axig). 

Mohs, » rhomboèdrique. 

INaumann, « hexagonal. 

SYSTÈME HHOMBIQUE : 

MM. Weiss , système singidaxe-binuire (1 und 

1 axig). 

Mohs, » orthotype. 

INaumann, » rhombique. 

SYSTÈME MONOCUNIQL'E ; 

MM. Weiss , système 

Mohs, 

JXaumanu, 

singulaze - bino - un itaire 

(2 und 1 gliedrig). 

hèmiorthotijpe. 

n: onocl in 0 ;>? étriq >ie. 
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SYSTÈME TRICLUNIQUË : 

MM. Weiss , système singulaxe-unitaire ( l u n d 

1 g l i e d i i g ) . 

Mohs, •> anorlhotype. 

Naumann, » triclinomëlriqve '. 

1 Voici les noms systématiques d'après ies princi

paux cristallographes français : 
Systèmes. j ïJAUY. 

Régulier . . . 
Qinidraoclnédrique. 
Rh'imbiquo. , . . 
Hexagonal . . 
Monncliniqne. . 
Trie! inique. . . . 

Systèmes. 

Octaèdre régul ier . 
» à b;ise carrée. 
» à b;i»e rectangTc. 

Rhomboèdre . 
Pr isme ;\ base obl ique Byinélriqn' 1 . 
Prisme; à base obl ique non syméir iqne . 

DUFRÊNOY. 

Qu.idra nclu^driqun. 
Rhombiqup. . . . 
Hetrif/onal. . . . 
Monocl in ique. . . 
Tricl in ique , . . 

Systèmes. 

Cube. 
Prisme droit à base carrée. 
Pr isme droit rei ' lanpulaire. 
Rhomboèdre . 
Prisme obl ique rhomhoïda l . 
Prisme obl ique non s y m é t r i q u e 

BEUDAINT. 

Régul ier . . . . . 
Qu;idfïioclaédnqnr'. 
Rhonibiquc. . . 
Hexagonal. . 
iUunuc) inique. -
Trii'liniqup. . . 

Tétraédriquc. 
Prismatique droit à hase carré;;. 
Prismatique droit à base rectangle . 
Rhoniboédriquc. 
Ubliqiir à b i s e rectangle. 
Prisme obJiq ic à base de paral lé logramme 

o b l i q u a n t e . 
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Les formes a insi que les faces sont éga

lement dés ignées d i v e r s e m e n t pa r les diffé

ren ts a u t e u r s . Ces no ta t ions on t sur tout 

p o u r b u t de faire sa is i r les re la t ions qui 

exis tent entre, les formes c r i s ta l l ines , ainsi 

que la posi t ion respect ive des faces et des 

axes . 

Nous n o u s occupe rons ici des deux s y s 

tèmes de n o t a t i o n , les p lus u s i t é s , savoir : 

celui de M. Weiss , qu i est suivi dans la cris

ta l lographie de M. G. Rose, , p u i s celui de 

M. N a u m a n n . 

Dans le sys tème de MM. Weiss et Rose, 

les faces se ca rac té r i sen t en ce qu ' on in

d ique à quel le d i s tance du cen t re chaque 

face du cr is ta l idéal coupe les différents 

axes . 

Les faces de l 'oc taèdre r égu l i e r coupent 

chacun des t ro i s axes à égale dis tance du 

c e n t r e ; si a est cette d i s l ance , la face ociaé-

'Irique o s ' exp r imera pa r la formule 

(a : a : a ) . 
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Lu face du cube, a coupe un axe à la dis

tance a et est parallèle aux deux autres ; 

en d'autres termes, elle rencontre ces deux 

axes à une distance infinie. La face du 

cube aura donc la formule 

(a : x a : x a). 

La formule de la face d du dodécaèdre 

rliomboïdal est 

(a : a : oo a). 

Car ces faces coupent deux axes à égale 

distance du centre et sont parallèles au 

troisième. 

Les faces des icositêtraédres ou solides à 

vingt-quatre faces (leucitoèdre et leucitoïde) 

rencontrent l'un des axes; si on les pro

longeait suffisamment, elles rencontreraient 

les deux autres axes à une distance m fois 

plus grande; en représentant cette dernière 

par a, la première distance sera — a, la for-
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mule de l ' une des faces de l ' icosi té t raèdre 

sera donc 

(a : a : —a). 
^ m J 

P o u r le leuc i loèdre (fig. 2 3 ) , la va leur de 

m es t 2 . P o u r le leuci to ïde (fig. 2 4 ) , cette 

valeur est 3 ; les faces de ces sol ides s 'ex

p r i m e n t donc pa r 

(a : « = \ a). 

et p a r 

(a : a : - a). 

La fo rmule des faces du cube pyramida l 

( l é t rak is l i exaèdre ou solide à q u a t r e fois six 

faces") est 

(a : ma : -Xi a). 

m é tan t à r emp lace r p a r un nombre 

q u e l c o n q u e d é p e n d a n t de l ' inc l ina ison des 

faces. Dans le sol ide fig. 2 6 , m a p o u r v a 

leur 2 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 1Ü7 — 

Cependant on rencontre encore des so

lides de ce genre dans lesquels m = jj, 3 , 

I et 5. 

Le solide à vingt quatre faces appelé tria-

kisoctaèdre (trois fois huit faces), fig. '28, est 

(a : a : 2 a ) . 

On en rencontre encore d'autres qui ont 

pour formule 

(a : a : - a) 

et 

(a : a : 3a). 

Les faces de l'octaèdre à base carrée cou

pent les deux axes horizontaux à la dis

tance a, elles rencontrent l'axe vertical à 

une distance du centre du cristal exprimée 

par c. Une des faces de ce solide aura donc 

pour formule 

(a : a : fi). 
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Les formules des faces des octaèdres allon

gés et surbaissés seront 

(a : o : 4c) , 

(a : a : 2c), 

(a : a : ~ e), 

(a : a : — r), etc., etc. 

La face terminale c, fig. 36, 37, 40, etc., 

est 

(ao a : se a : c), 

et pour celles marquées a 

(a : ooa : oc c). 

Les faces de l'octaèdre du seeond ordre 

que nous avons appelées d (fig. 46), et qui 

produisent une modification droite sur les 

arêtes de l'octaèdre primitif, sont repré

sentées par 

(a : oc a : c). 

Celles de ces mêmes octaèdres plus aigus 
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ou plus obtus auront, suivant leur incli

naison 

(a : ce a : 4c), 

(et : oo a : 2e), 

(a : oo a : ^ c), 

(a : ce a : — c), etc., etc. 

La formule de la face prismatique g 

fig. 41 est 

(a : a : ace). 

En désignant par r la longueur des axes 

horizontaux du dodécaèdre à triangles iso

cèles (lig. 56) du système hexagonal, par c, 

celle de l'axe vertical, la formule pour 

Tune des faces de ce solide sera 

(a : a : oo a : c) . 

Celle des faces du prisme hexagonal 

(a : a : oo a : ao c). 

Si c est la longueur de l'axe vertical de 
6. 
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l'octaèdre primitif du système rhombique, 

a celle de la petite diagonale, b celle de la 

grande, une des faces quelconque de l'oc

taèdre de ce système aura pour formule : 

(a : b : c). 

Celle des faces du prisme g (fig. 70) est 

(a : b : a> c). 

Le prisme horizontal brachydiagonal d 

(fig. 76) est représenté par 

(a : oo 6 : c). 

- et le prisme macrodiagonal /"(fig. 72), 

(oo a : b : c), 

les octaèdres - o , - o, etc. 

(a : b : - c ) , (a : b : î- c), etc. 

les faces du prisme —</, 

(a : - 6 :ao c), etc., etc. 
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Les notations des faces des deux autres 

systèmes sont analogues à celles-ci-

Passons maintenant au système de M. Nau

mann. 

La face de l'octaèdre régulier est désignée 

par o. 

Si l'angle octaédrique est séparé du centre 

par une dislance. = 1, une des faces du 

cube coupe l'un des axes à la distance \ , 

les deux autres à la distance oo , le signe 

de la face cubique est donc oo o o o . 

La formule du dodécaèdre rhomboidal 

est oo o. 

Celle de l'icositétraèdre étant mom, 

le leucitoèdre sera 2 o 2 , le leucitoïde sera 

3 o 3 . 

La formule de l'octaèdre à base carrée 

est P; celle d'un autre octaèdre, dont 

l'axe verLical est dans un rapport simple, 

plus grand ou plus petit que l'axe vertical de 

l'octaèdre primitif, est mP, m pouvant ê t r e = 
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~ , 2 , 4, etc.; m = o correspond à 

la face terminale c dont la formule est oP. 

Plus l'axe vertical devient grand, plus l'oc

taèdre devient aigu; il finit enfin par passera 

l'état de prisme vertical quand l'axe princi

pal est devenu oo ; de là , la formule oo P 

pour le prisme g. 

L'octaèdre du second ordre, qui produit 

une modification droite sur les arêtes de 

l'octaèdre primitif, est Poe . 

Et l'octaèdre du second ordre qui tron

que les arêtes de l'octaèdre mP est wiPoo ; 

par conséquent le prisme a sera désigné 

par oo P o o , car ses faces tronquent les 

arêtes du prisme g, dont la formule est 

x P ' . 

Les formes du système rhombique se no

tent d'une manière semblable à celle du sys-

1 La notation des formes du système hexagonal est 

soumise aux mêmes règles; ainsi le dodécaèdre à hase 

hexagone (fig.86) étant représenté par P, la face ter-
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tème quadraoctaédrique ; l'octaèdre primi

tif a pour formule P, les octaèdres allongé 

et surbaissé sontmP,oP; la face terminale c 

et le prisme à base rhombe, dont les faces 

sont désignées par g dans les figures, ont 

pour formule oo P. 

Poo désigne le prisme horizontal, ma

crodiagonal f et Poe le bractrydiagonal d. 

2Poo , 3Poo et oo Poo représentent les 

prismes macrodiagonaux 2f, 3f, ainsi que 

la face terminale b. 2Poo, 3Poo, oo Poo , 

sont les formules des prismes brachydia-

gonaux 2d, 3d, ainsi que de la face termi

nale brachydiagonale. 

La notation des faces" du système mono

clinique est la même que celle du système 

minale sera oP et le prisme g du premier ordre (fig. 5 9 ) 

00 P. 

De même, le dodécaèdre du deuxième ordre étant P \ 

le prisme qui lui correspond sera » P*. Dans la nota

tion de M. Rose, ce prisme est représenté par 

a : 2<z : 2a : aoc ( J . N. ) 
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r h o m b i q u e 1 , avec la différence toutefois que 

les faces qui dans ce sys t ème sont de même 

espèce , vu la p e r p e n d i c u l a r i t é des axes, ne 

le sont p l u s d a n s l ' au t re , l 'un des axes étant 

ob l ique . On d i s l ingue d o n c ces faces par-f-

e t — . 

Les faces o c t a é d r i q u e s , m a r q u é e s o dans 

nos l igu res , et don t la s u p é r i e u r e se trouve 

à d ro i t e , l ' in fér ieure à gauche , ont pour 

fo rmule -f-P, les faces o' qui se t rouvent à 

g a u c h e en h a u t , et à d ro i t e en bas , sont 

dés ignées p a r — P . 

1 Dans le système triclinique, chaque face de l'oc

taèdre est autrement notée : Les deux faces supérieures 

qui regardent l'observateur sont désignées par + P, 

celle de droite est - | - P ' ; celle de gauche -f- 'P. Les 

deux faces inférieures sont — P . Mais cette fois — ' P 

indique la face de droite et — P', celle de gauche, 

parce que la face gauche supérieure correspond à la 

droite inférieure, et ainsi de suite. 

On peut faire dériver les autres formes sur cet oc

taèdre idéal, en suivant la marche qui a été exposée plus 

haut. Ainsi Q O P ' , OO 'P, oo Pt» , oP7 est une des formes 

du sulfate de cuivre. (J. N.) 
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La formule du prisme oblique à base 
rbombe g est ± 3 0 P. . 

La formule de la face f est -j-Poo . 
« » de la face /' est —Poo . 
» » du prisme horizontal d est 

(Poo). 
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