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AYIS DE L'AUTEUR 

P O U R L ' É D I T I O N F R A N Ç A I S E 

E n p r é s e n t a n t a u p u b l i c f r ança i s la t r a d u c t i o n 

d e cet o u v r a g e , d o n t l ' éd i t ion o r i g i n a l e a l l e m a n d e 

a p a r u il y a q u e l q u e s m o i s à p e i n e (1), j e p r i e 

M. P . S c n u T Z E K D E H G E H d ' a ccep t e r m e s s i n c è r e s r e 

m e r c i e m e n t s p o u r les so in s q u ' i l a b i e n v o u l u 

d o n n e r à ce t r ava i l . S e s c o n n a i s s a n c e s spécia les 

e t ses t r a v a u x p e r s o n n e l s é t a i e n t p o u r m o i et p o u r 

le p u b l i c u n e g a r a n t i e ; son c o n c o u r s i n t e l l i g e n t 

e t d é v o u é c o n t r i b u e r a , j ' e n su i s s û r , à m i e u x faire 

accue i l l i r m o n l i v r e . N o n c o n t e n t d u r ô l e de t r a 

d u c t e u r , il a c ru devo i r fa i re q u e l q u e s a d d i t i o n s 

q u i se s i g n a l e n t a u l e c t e u r p a r la p r é c a u t i o n qu i a 

é t é p r i s e d e les i n t e r c a l e r e n t r e c roche t s [ ] . 

( I ) Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstge

werbe auf Anregung der Direction des kaiserlich cesterreichi-

schen Museum für Kunst und Industrie bearbeitet von E r n s t 

B r ü c k e . L e i p z i g , l l i r z e l , I 8 C G . 
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Unkrach am Atlersee,prës Isdd (Autriche), 10 août 1860. 

J ' a i r e v u les é p r e u v e s qu i m ' o n t é té t o u t e s s o u 

m i s e s a v a n t d ' ê t r e l iv rées à l ' i m p r e s s i o n . J ' y ai 

s o u v e n t appo r t é des c o r r e c t i o n s qu i m e s e m b l a i e n t 

m i e u x r e n d r e le sens d u t ex t e o r i g i n a l avec 

t o u t e s ses n u a n c e s . 

J e p u i s donc m e p o r t e r fort de l ' e x a c t i t u d e fidèle 

avec l aque l le m a p e n s é e a é té r e n d u e . 
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PRÉFACE DE L'AUTEUR 

Pondan t l 'été de 1864, la d i rec t ion du Muséum 

impér ia l des Arts et d e l ' Indus t r ie de Vienne fit r e s -

sor t i r l 'ut i l i té et la convenance de la publ ica t ion d 'un 

t rai té des cou leurs , écri t au point d e vue de l ' i n d u s 

trie et des ar ts indus t r i e l s , e t r é p o n d a n t à l 'état actuel 

de nos connaissances en op t ique . 

Je c o m p r i s qu' i l s 'agissait de l ' é tude phys i co -phy

siologique des cou leu r s , et nou d 'une his toire c h i m i 

que des mat iè res c o l o r a n t e s ; et, dès ce t te époque , j e 

résolus de c o m b l e r la l acune s ignalée dans no t re b i 

bl iographie scient i f ique. 

Fils d 'un pe in t re et professeur d 'ana tomie à l 'Aca

démie des beaux -a r t s d e Berlin, j ' a i é té , grâce à ma 

naissance e t à ma p o s : t i o a , en relations j ou rna l i è res , 

et pour ainsi dire dès m o a berceau , avec des ar t is tes . 

Aussi, m'é ta is - je hab i tué de bonne h e u r e à envisager 

l ' é tude de l 'opt ique dans ses rappor t s avec les a r t s . 

Dès l ' au tomne de 1864, j 'avais réd igé une g r a n d e 

moi t ié de la p r e m i è r e par t ie de cet ouvrage, don t 

d ' achèvemen t a été r e t a r d é j u s q u ' à ce j o u r p a r les 

exigences de mes fonct ions et pa r d 'au t res t ravaux, 

La p r e m i è r e pa r t i e n e r é c l a m e pas de préface spé -

B n i i C K E . 1 
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eia le . Elle ne r e n f e r m e , en effet, que des faits depu i s 

l o n g t e m p s acqu i s à la sc ience ou suff isamment a p 

puyés su r d e s p r e u v e s ce r t a ines et i r ré fu tab les . Les 

c o n s é q u e n c e s et les appl ica t ions que j ' e n ai dédu i t e s , 

en vue du Lut spécial de ce t ouvrage , en décou len t 

si n a t u r e l l e m e n t , q u e je n'ai à prévoi r a u c u n e diver

gence d 'op in ion . 

11 n 'en est pas de m ê m e de la s econde pa r t i e , qui 

t ra i te de la c o m b i n a i s o n et de la jux tapos i t ion des 

cou leu r s . Il s 'agit ici de p o r t e r un j u g e m e n t dans des 

ques t ions où le goût est le p r inc ipa l gu ide , et qui 

sont , pa r cela m ê m e , sujettes h con t rove r se . L e n a 

tura l i s te pa ra î t mal venu et b ien osé de se m e s u r e r 

en s e m b l a b l e c h a m p clos ; et, p o u r m a par t , je l'a

voue , j e serais tou t po r t é à la isser ce soin pér i l leux 

aux ar t i s tes et à ceux qui on t consac ré leurs é tudes 

à l 'ar t , si j ' e s p é r a i s voir c o m b l e r , p a r leurs soins, la 

l a rge b r è c h e qui s épa re l 'ar t des sc iences«naturel les . 

L ' expé r i ence acquise ne me p e r m e t pas de prévoi r 

de si tôt un semblab le effort de leur p a r t ; c 'est p o u r 

quoi j ' a i t en t é m o i - m ô m e cet essai . 

Nous p r ions le l ec t eu r de ne pas p e r d r e de vue que 

ce l t e pa r t i e , ainsi que l 'ouvrage dans son e n s e m b l e , 

n ' o n t pas é té écr i t s p o u r des pe in l r e s . Un vér i table 

a r t i s t e , en effet, n 'a pas besoin de consu l t e r des l i 

vres p o u r a p p r e n d r e a c o m b i n e r ses c o u l e u r s ; c e 

lui qui n ' a pas su t i rer ses e n s e i g n e m e n t s des g rands 

modè l e s l égués par les s iècles passés , ne t rouvera p a s 

dans la l ec tu re un ta len t qui lui fait défaut . 

Il n 'en est pas de m ê m e d a n s l ' indus t r ie et les ar ts 
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indus t r i e l s . Le p ra t i c ien n 'a pas consac ré sa vie à l 'é

t ude d e s cou leurs et d e l eu r s e f fe ts ; et, là où 

leur emploi devient nécessa i re , il cour t le d a n 

ger de c o m p r o m e t t r e , pa r u n e e r r eu r , des p r o 

duct ions t rôs - rccommai i r ïab lcs à d 'aut res points de 

vue. Les d i spara tes d é p l o r a b l e s , observées si sou

vent dans la co lora t ion des t i ssus , des t ap i sse r ies 

et des porce la ines , d é m o n t r e n t assez qu' i l n ' e s t pas 

pe rmis à lout le m o n d e de s'en fiera son tact i nné . 

Le bon goû t n 'es t pas u n e p ropr i é t é c o m m u n e , il 

n'est donné qu ' à ceux qui savent t rouver dans sa s a 

tisfaction le c h a r m e et l ' embel l i s sement de la vie. 11 

suffit d ' ê t re fo r t emen t impres s ionné pa r le b e a u et 

par le laid, en d ' au t re s t e r m e s de sent i r v ivement e t 

sa inement , pour a c q u é r i r le droit de consei l ler c eux 

qui s 'occupent de la p répara t ion des objets usue l s 

sous leu r fo rme la p lus é légante et la plus bel le . Quant 

au pe in t re , il c r ée , il e n t r e p r e n d un objet d 'ar t qui 

existera par le fait seul de sa volonté , e t il devient 

, beaucoup plus difficile de lui d o n n e r des consei ls . 

Si, du res te , j ' ava i s voulu t en te r un essai, sur la 

compos i t ion des cou leurs dans la pe in tu re a r t i s t ique , 

j e lui aura i s consacré un chap i t r e spécia l , p o u r ainsi 

d i re en dehor s du cad re de cet ouvrage . Le po in t de 

vue auque l il faudrai t se p lacer est bien différent, en 

effet, de celui qu ' ex igen t les appl ica t ions de l ' i ndus 

t r ie et des ar ts indus t r i e l s . 

En pe in tu re , nous t rouvons des règles géné ra l e s 

el ne c o m p o r t a n t pas d ' excep t ions , règles qui , dans 

no t r e d o m a i n e , n 'on t q u ' u n e valeur seconda i re . Ainsi , 
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dans un Lableau, u n e cou l eu r d é t e r m i n é e n e doi t j a 

mais d o m i n e r assez pour écraser , annu le r l'effet des 

au t r e s . Lorsque les ex igences du sujet r é c l a m e n t 

l 'usage é t endu e t i n l e n s e d ' une cou leur , il convient de 

l ' équ i l ib re r p a r u n e ou p lus ieurs au t r e s . Ce p r inc ipe 

est vrai, su r tou t lorsqu ' i l est ques t ion d'effets d 'ar t 

et non d 'une copie servi le de la na tu r e . Une b o n n e 

pe in tu re ne doi t ê t re ni ver te , n i b l eue , ni rouge et 

enco re moins v io le t le ; elle ne doit pas avoir d e cou

leur , c o m m e on le dit un p e u p a r a d o x a l e m e n t , en ap

p a r e n c e (i). La loi p r é c é d e n t e , loi q u ' O w e n Jones (2), 

a mise au n o m b r e des p r inc ipes f o n d a m e n t a u x de 

l ' o rnemen ta t i on , es t loin d ' ê l r e appl icab le en tou te 

r igueur dans l ' indus t r i e et les ar ts i ndus l r i e l s . Beau

coup de p roduc t i ons de cet o r d r e doivent , au con

t r a i r e , offrir u n e cou l eu r d o m i n a n t e , et l 'on a m o i n s 

a se p r é o c c u p e r des m o y e n s d'affaiblir un effet q u e 

de la m a n i è r e don t il conv ien t d e lui en associer 

d ' au t res . De p lus , d a n s la p e i n t u r e , l ' exécut ion est 

b e a u c o u p mieux l imi lée par la cou leu r na ture l le des 

objets à r e p r o d u i r e , q u e dans le d o m a i n e de l ' indus

t r ie et des a r t s indus t r i e l s , où le dess in e t l ' o r n e 

m e n t l ibre d o m i n e n t . Le pe in t r e ne peut employe r 

(1) C e M - à - d i r e q u ' e l l e ne d o i t p a s offrir d e c o u l e u r t r o p d o m i 

n a n t e . 

(2) T h e v a r i o u s c t i l ou r s s h o u l d l ie so b l e n d e d t h a t t h e ol i jects 

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

l ized b l o o m . (Grammav of (Jrnamettt, L o n d o n , 1856, proposi

tion s 2 . ) • L e s d i v e r s e s couleurs d o i v e n t ê t r e f o n d u e s e n s e m b l e , 

d e te l le façon q u e les o b j e t s c o l o r é s , v u s de l o i n , off rent u n effet 

n e u t r a l i s e . » 
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les cou leurs vives qu 'avec une cerl a i n e m e s u r e j car , 

p o u r obé i r à la loi de l ' i l lusion, il est condui t à y 

associer les au t res cou leurs , dans les rappor t s offerts 

par la n a t u r e ; or , les cou leu r s in tenses don t il d i s 

pose sont bien au-dessous de celles de la na tu re , les 

moyennes et les faibles devront donc aussi en t re r 

dans son t ab leau en p ropor t ions plus r e s t r e in t e s ; il 

se t rouve ainsi bo rné dans ses moyens d 'act ion. 

Il c h e r c h e r a donc à p r o d u i r e , pa r des combina i 

sons convenables et p a r les cont ras tes résu l tan ts , les 

effets qu ' i l ne p e u t ni ne doit réa l iser d i r ec t emen t . 

D é j à Léonard de Vinci ( t ) p rescr i t de ne pas e m 

ployer les couleurs dans tout l'éclat qu 'e l les ont dans 

la na ture , mais de che rche r à les affaiblir par comb i 

naison. L'art indus t r ie l n e peut se charger de chaînes 

aussi l o u r d e s ; il pe rd ra i t inévi tablement une g rande 

par t de s e s me i l l eu r s moyens , s 'il voulait toujours 

obéir à cet te loi . Il est, sur ce point, plus l ibre que 

la pe in tu re , vu que les nécess i tés de l 'illusion n 'exis

tent pas pour lui, ou tout au mo ins el les-sont d 'o rdre 

secondaire . D'un au t re cô té , il est vrai, l 'œuvre du 

peintre échappe au souffle de la mode et aux exigen

c e s cont inuel les de nouvelles invent ions c h r o m a t i 

ques , avec lesquel les le pub l ic t o u r m e n t e l ' industr ie 

et les arts indus t r ie l s . Le j oug du luxe qui pèse sur ces 

de rn ie r s , tout en les a l imentan t , ne leur laisse d ' a u 

t re ressource q u e de c h e r c h e r à t i rer le mei l leur 

part i du goût r égnan t , et de r a m e n e r , si c 'es t possi-

(1) L i o n a r d o i!a V i n c i , Tra'tato délia pitlurn, con la vda de II' 

istesso autorc, s c r i t t a da R . d u F r e s n e . P a ig i , 1G51. 
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ble , la m o d e , lo rsqu 'e l le s 'engage dans u n e m a u 

vaise voie. 

Quant aux pr inc ipes qu i doivent servir de base à 

la sc ience de la combina i son des c o u l e u r s , j e dirai , 

dès le d é b u t , que j e n ' app rouve pas , et que je con

s idère c o m m e inexactes tou tes les théor ies fondées 

sur une h a r m o n i e des cou l eu r s , ana logue à l ' h a rmo

nie des sons et t endan t à s u b o r d o n n e r ainsi la sc ience 

des cou leurs à celle de la m u s i q u e . 

La t radi t ion de l ' i m p o r t a n c e a t t achée par les a n 

ciens pe in t r e s i tal iens au pe r f ec t ionnemen t de la 

t héo r i e de la m u s i q u e , l a m a n i è r e dont Newton p a r 

tageai t le spec t re sola i re en interval les c o r r e s p o n 

dants à ceux de la g a m m e , n 'on t pas peu c o n t r i b u é 

à p ropage r j u s q u ' à nous de semblab les idées , ma lg ré 

leur désaccord avec nos connaissances en o p t i q u e . 

Cependan t , bien des a u t e u r s , avant m o i , ont fait 

r e ssor t i r les différences qui s épa ren t la sc ience des 

sons de cel le des cou leurs . Ainsi , pour les sons, la 

succession des impress ions est aussi et m ê m e p lus 

i m p o r l a n t e q u e la concomi tance , tandis q u ' e n fait 

de cou leu r s , c 'est la concomi t ance qui l ' e m p o r t e . Un 

objet d ' a r t doit é v i d e m m e n t p r o d u i r e sur nous un 

effet d ' en semble . Les différences en t r e les d u r é e s de 

vibrat ions des r ayons e x t r ê m e s du spec t re visible, 

dans les cond i t ions o rd ina i r e s , n ' éga len t pas seu le 

m e n t l ' interval le de deux octaves . 

Mais voici une d ivergence encore plus g r a n d e : une 

m ê m e sensat ion co lorée peu t ê t re aussi b ien le résu l 

tat de l 'act ion s imu l t anée de deux ou p lus ieurs lu -
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mières s imples du spec t r e , que d 'un seul rayon à 

du rée d 'osci l la t ion d é t e r m i n é e . 

La basse con t i nue r e s t e ra i t - e l l e ce qu ' e l l e , est si 

l'ut dièze et le fa, j o u é s en m ô m e t e m p s sur un piano, 

donnaien t le ré d ièze ; ou bien encore , si l'on pouvai t , 

en renforçant ou en affaiblissant p ropor t ionne l l e 

m e n t l'ut dièze et le fa, p rodu i r e success ivement les 

notes ré, ré dièze et mi? 

Au surp lus , la n a t u r e nous offre r a r e m e n t , et les 

ar ts moins encore , des exemples de sensat ions colo

rées p rovoquées par de la l u m i è r e h o m o g è n e . L ' im

pression l u m i n e u s e est, le p lus souvent , le résul ta t 

de l'effet comb in é d 'un g rand n o m b r e de l u m i è r e s . 

11 résul te de là que , dans la p ra t ique des ar t s , a u c u n e 

conséquence t i rée de l ' intervalle dans les du rées des 

vibrat ions n 'es t a b s o l u m e n t vraie et nécessaire . J u s 

qu 'à p résen t , les p r inc ipes de l ' ha rmon ie des cou 

leurs ne peuvent se d é d u i r e que de l ' expér ience , e t 

l 'explicat ion de ces p r inc ipes doi t Être c h e r c h é e dans 

la na tu re des cou leurs , la m a n i è r e don t elles se p ro 

duisent dans les co rps , dans la disposi t ion de l ' o r 

gane qui reçoi t l ' impress ion , et enfin dans les p ro 

pr ié tés du s e n t i m e n t envisagé c o m m e la faculté 

psych ique de t r a d u i r e l ' impress ion en sensat ion. 

Selon moi , il n 'es t pas poss ible d 'é tabl i r , en fait 

de cou leurs , en t re consonnance et d i s sonnance , une 

dis t inct ion aussi t r a n c h é e q u e p o u r les sons . Sans 

aucun doute , il y a des combina i sons qu i p la isent et 

d 'aut res qu i dépla i sen t g é n é r a l e m e n t . 11 suffit de 

c o m p a r e r les compos i t ions c h r o m a t i q u e s de divers 
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peup le s et de différentes époques , p o u r s ' assurer 

qu 'e l les concorden t b e a u c o u p m i e u x dans l eu r en

s e m b l e q u e les symboles p las l iques de l ' o r n e m e n t a 

t ion . C'est p r é c i s é m e n t su r cet accord que repose la 

poss ibi l i té de t rouver les bases d 'une science de la 

compos i t ion des cou leu r s . Cependan t , on ne peut 

n ie r l 'existence d e cer ta ines combina i sons dont le 

succès ou l ' insuccès d é p e n d e n t du goût pe rsonne l . Il 

convien t donc d 'é tabl i r trois ca tégor ies de c o m b i 

na isons c h r o m a t i q u e s : 1° les bonnes ; 2° les mauvai 

ses ; 3° les dou leuses . On ne doit r ecour i r à l ' in te r 

vent ion de ces de rn i è r e s q u e dans cer ta ins ca s , 

lorsqu ' i l s'agit d e p r o d u i r e u n effet d é t e r m i n é qui 

les r é c l a m e d ' une m a n i è r e u r g e n t e . 

Nous laissons à l ' ini t iat ive de l 'ar t iste le soin de 

d é c i d e r des cas où il y a convenance et nécessi té de 

sacrifier la satisfaction de l 'œil au carac tè re de l 'œu

vre qu ' i l a e n t r e p r i s e ; ca r il est difficile de por te r un 

j u g e m e n t absolu en parei l le m a t i è r e , et l 'on ne peu t 

s ' a t t endre à évi ter la c r i t ique et la c o n t r a d i c t i o n . 

Rien ne démon t r e mieux combien peu l 'on est d ' a c 

cord sur la valeur des combina i sons colorées , dans 

les cas compl iqués , que les d iscuss ions soulevées sur 

le mér i t e des pe in t r e s , envisagés c o m m e color is tes . 

P o u r les uns , les œuvres de Raphaël offrent la plus 

g r a n d e perfection dans l ' ha rmon ie des c o u l e u r s ; 

d ' a u t r e s , au con t r a i r e , n 'y a d m i r e n t que la c o m 

posi t ion et le dessin, et p lacen t en p r e m i è r e l igne, 

p o u r le coloris, t an tô t le T i t i e n , tantôt Paul Véro-

nése . 
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Fr. W i l h . Unger (I) pense , avec b e a u c o u p d'au

tres écrivains anc iens , que Raphaël a r e n d u les se r 

vices les p lus ex t rao rd ina i r e s dans l 'art de l ' h a r m o 

nie des cou leurs . 

Con t ra i r emen t à ce t te op in ion , George F ie ld , l 'au

teur de la Chromatique et de la Chromatographie, qui 

joui t enco re a c t u e l l e m e n t d 'une g r a n d e au to r i t é en 

Angle te r re , s ' expr ime c o m m e il suit , dans l ' i n t ro 

duct ion du de rn i e r ouvrage : ti Ainsi les anc iens 

Grecs pa ra i s sen t avoir compr i s les vrais p r inc ipes de 

la l umiè re , de l ' ombre et ries cou leurs , p r inc ipes qu i 

se p e r d i r e n t du t e m p s des R o m a i n s , ainsi que leurs 

ouvrages r e m a r q u a b l e s sur la pe in tu re , celui d 'Eu-

p b r a n o r , en t re a u t r e s , et ne furent plus re t rouvés lors 

de la rena i ssance des sciences en E u r o p e . Aussi 

Michel Ange, Raphaël et tous les anciens pe in t res de 

Home et de F lo rence , si d is t ingués sous d ' au t res 

r appor t s , r es tè ren t - i l s dans l ' ignorance complè t e de 

ces p r inc ipes , ainsi que du goû t r é e l l e m e n t é p u r é 

et élevé relatif à l'effcL du co lo r i s . » L ' au t eu r s ' ap

puie encore sur l ' au tor i té de Joshua Reynolds qui 

par tage son opinion. Il cite des passages de ses œ u 

vres que je n 'ai pu consu l t e r . Quelque g r a n d e que 

soit, en Angle te r re su r tou t , l 'autor i té de F ie ld , nous 

verrons que sa doc t r ine des équivalents ne repose 

pas sur des fondemen t s p lus sol ides que la théor ie 

mus ica le . Elle est fausse d 'un bou t à l ' au t re , et 

doit son or ig ine à l ' in te rpré ta t ion inexacte de phé -

(1) F r . W i l l i . U n g ? r , nie bildcnde Kumt. Go t l i i i gen , 1838, 

p . 132. 
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n o m è n e s na tu re l s , vrais et b i en observés par eux-

m ê m e s . Il est tout aussi imposs ib le de poser des 

règles généra les , d ' ap rè s lesquel les , dans c h a q u e 

cas d o n n é , on p o u r r a r é s o u d r e le p r o b l è m e de la 

compos i t ion des cou leu r s , que d ' e n c h a î n e r le poê le 

dans les lois infranchissables d 'un ar t poé t ique , ab

solu dans ses c o m m a n d e m e n t s . Le travail a r t i s l ique 

exige l 'espace et u n e ce r t a ine l iber té d ' a l lu res . 

Aussi , dans le m a n i e m e n t des cou l eu r s , c o m m e 

ai l leurs , n'y a-t-il c o m m a n d e m e n t ou défense qui ne 

soient suscep t ib les de t r ansgress ion . 

J e n 'ai pas non p lus c h e r c h é à i n d i q u e r les 

m o y e n s d ' acco rde r les cou l eu r s dans leurs différences 

les plus dé l i ca tes ; les r e s sou rce s p r a t i q u e s d ' une 

n o m e n c l a t u r e nous faisaient défau t . Nous n ' au r ions 

p u t en te r ce travai l qu 'avec le secours d ' e x e m p l e s 

c h r o m o - l i t h o g r a p h i é s et le prix de l 'ouvrage aura i t 

é té a u g m e n t é ou t r e m e s u r e . Du res te d e semblab les 

exemples se t rouven t dans d ' au t re s ouvrages , avec 

un choix t rès - r iche ( l ) . 

(1) T e l s s o n t les o u v r a g e s d e : O w e n J o n e s , Grommar of Orna

ment ; L o n d o n , 185G. É d i t i o n a l l e m a n d e , Le ipz ig . — O w e n J o n e s , 

Plans of the Alhambra; L o n d o n , 1 8 4 2 . — H o f f m a n n et K e l l e r 

h o v e n , Recueil de dessins; P a r i s , 1858 . — T y m m s a n d W y a t t , 

Art of illuminating as practised in Europe frorn the earliest 

tirnes; L o n d o n , 18G0, — J . - I 5 . W a i i n g , Textile fabrics with 

essays by Owen Jones and Wyatt; L o n d o n . — Z a h n , Die schön

sten Ornamente und werkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, lier-

culanum und Stallici; Drei F o l g e n , B e r l i n , 1829 , 4 i , 5 9 . — Z a h n , 

Ornamente aller klassischen Kunstepochen nach den Originalen 

in Un en eìge.nthiìriiliche.n Farben dargestellt. Ers te . Auf l . l i e r -

l i [ ] , 1 S - 4 3 ; Z w e i : e ; B e r l i n 1853 .—Nicol in i ( F a u s t o e t F e l i c e ) , Le case 
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Je m e suis b o r n é à éc la i re r , au moins dans leur 

o r i g ine , les diverses voies au moyen desque l les 

on arrive à des compos i t ions c h r o m a t i q u e s , afin 

que le p ra t ic ien soit g u i d é , m i e u x q u ' a u p a r a v a n t , 

dans l ' é tude des modè l e s offerts en réal i té ou en 

image . Si, sous ce r a p p o r t , m o n livre cont ien t 

des ense ignemen t s nouveaux et des poin ts de vue 

exacts, j e n ' e n dois p a s r evend ique r tout le m é 

r i te . En effet > m e s idées sur la compos i t ion des 

couleurs se sont formées sous l ' influence de conver 

sations f réquentes , sur ce sujet , avec m o n pè re Jol i . 

e.d i monumenti di Pompcidisegnaii e descrita. Napo l ! , 1854. — 

Morey e t H - R o u x a î n é , Charpente de la cathédrale de Mes

sine; P a r i a , 1 8 4 1 . — E d m o n d Lévy e t J . -B . G a p r o n n i e r , Histoire de 

la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique; 

B r u x e l l e s , 18(i0. — G r u n e r , Décorations de palais et d'églises en 

Italie; P a r i s e t L o n d r e s , 1854. — J . - C . R o b i n s o n , Treasury of 

ornamental art; L o n d o n . — II . S c h a w , The decorative arts of 

the middle ages; L o n d o n , 1 8 5 1 . — D o m . B e n . G r a v i n a , II duomo 

di Monreal ; P a l e r m o , 1 8 6 1 . — A I . F e r d . v . Q u a s i , Die christli

chen Baumerke von Ravenna aus dem 5 . bis 9 . Jahrhundert; B e r 

l i n , 1842. — Monuments ine'dits ou peu connus faisant partie 

du cabinet de Gail. Libri; L o n d o n , 18(¡2. — C h . L o u a n d r e , Les 

arts somptuaires; P a r i s , 1858 . — Monumentos arquitectónicos de 

España publicados de R. Orden y por disposition del ministerio 

del fomento; M a d r i d , 1 8 5 9 e t s u i v . — G o t t f r . S e m p e r , Der Stil in 

den technischen und tektonischen Künsten oder praclische Aes-

thethik,ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde ; 

F r a n k f u r t a . M. 1 8 6 " . — P r i s s e - d ' A v e n n e s , Histoire de l'art 

Egyptien, d'après les monuments depuis les temps les plus recu

lés jusqu'à la domination Romaine; P a r i s , 1 8 5 8 . — W i l l i a m W a r 

r i n g t o n , The History of stained glass illustrated by coloured 

examples of entire windows in the various styles; L o n d o n , 1848 . 

— E n f i n , l e s mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature, 

pub l i é s à P a r i s . 
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Gotlfr. B r ü c k e , tant p e n d a n t mes années d ' é t u d e q u e 

plus t a rd . J e fus ainsi condu i t n a t u r e l l e m e n t su r 

la voie des observa t ions m é t h o d i q u e s , et a m e n é à 

t i r e r par t i des r iches ma té r i aux offerts à no t re in 

vest igat ion pa r la n a t u r e et l 'ar t . Les p r inc ipes que 

j ' é m e t s sont l ' express ion rie mon goû t pe r sonne l , 

j ama i s j e n 'a i consei l lé ou b l â m é u n e combina i son 

de cou leu r s , con t re m a p ropre convic t ion. Depuis 

plus de v ingt -c inq ans j e suis occupé à m e fo rmer 

une op in ion sur ces ques t ions , et à a p p u y e r sur 

u n e expé r i ence sol ide le j u g e m e n t de ce qu i peut 

ê t r e g é n é r a l e m e n t cons idé ré c o m m e fondé . 

J ' a jou te ra i e n c o r e que lques mots sur les p r o c é d é s 

les p lus convenables p o u r a c q u é r i r une s e m b l a b l e 

e x p é r i e n c e . 

Les ouvrages de b e a u c o u p d 'écr ivains anc iens et 

c o n t e m p o r a i n s sont , m ô m e quand ils s ' occupen t de 

ques t ions scientif iques, p lu tô t un lieu de r é u n i o n 

des idées les plus à la por tée de l ' au teur et p e u t - é i r » 

aussi du lec teur , que le fruit de l 'observat ion et de 

la réflexion. Nous r a n g e r o n s dans cet te ca tégor ie 

ceux qui renvoient le débu tan t à l ' é tude de la n a t u r e 

et p a r t i c u l i è r e m e n t des fleurs. 

L 'observat ion at tentive de la c réa t ion peu t ê t r e 

t r è s - féconde sous b e a u c o u p de r a p p o r t s ; mais en 

l'ait de cou leurs , et p o u r l ' inexpér ience d 'un c o m 

m e n ç a n t , elle est, à m o n avis, une rou te dange reuse 

et suscept ib le d ' é g a r e m e n t s . Les obje ts de la naLure 

et n o t a m m e n t les fleurs, ces enfants du p r i n t e m p s , 

exe rcen t sur nous une influence mag ique qu' i ls ne 
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doivent pas u n i q u e m e n t à la perfect ion et à l ' h a r m o 

nie de leurs formes et de leurs cou leurs , mais aussi , 

en par t ie , a u n e associat ion d ' idées . Aussi p o u v o n s -

nous faci lement nous t r o m p e r , lo r sque nous d é c o m 

posons leur beau t é en divers facteurs et que n o u s 

che rchons à t r a n s p o r t e r ceux-ci i so lément , à d ' a u 

tres objets . 

L ' exemple suivant fera mieux c o m p r e n d r e n o t r e 

pensée . 

Qu'y a-t-il de p lus agréab le à l 'œil que la rose 

en tourée de ses feuilles ver tes? c'est la fleur de l'a

m o u r et de la beau té v i rg ina le . Doit-on en conc lu re 

q u e l e r o s e et le vert de feuille cons t i tuen t une des 

associations de cou leurs les p lus par fa i tes? Non cer 

tes ; le rouge de la rose claire forme avec le vert u n e 

combina i son b o n n e en e l l e -même , m a i s d o u t l 'usage, 

nous le ve r rons p lus t a r d , est assez r e s t r e in t . Le 

rouge d e l à rose foncée associé au vert appa r t i en t 

p r é c i s é m e n t aux cas dés ignés p lus h a u t c o m m e 

douteux. L c s o p i n i o n s s o n t p a r t a g e . e s sur la va leur 

de cet te associat ion, que lques -unes sont m ê m e défa

vorables . 

Sir J. Ga rdne r W i l k i n s o n , don t l'avis doi t ê t re 

pris en cons idéra t ion avant celui de b ien d ' au

t res , dit fo rmel lement qu 'e l le peut ê t re suppo r t ab l e , 

quo ique r a r e m e n t et s e u l e m e n t dans le cas de r é u 

nion des fleurs rouges (Roses, Camélias) avec leurs 

feuilles. 

La n u a n c e de l 'œil let rouge , si voisine de celle de 

la rose , et qu i nous plaî t tant sur la fleur nature l le 
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est , d ' ap rès lui , i n s u p p o r t a b l e en combina i son avec 

Te ve r t (1 ) . 

La beau t é et la finesse in imi tab les des cou leurs 

de cer ta ines fleurs s 'opposen t enco re à leur emplo i , 

dans l ' é tude de l ' b a r m o n i e des couleurs . El les 

éb lou issen t le d é b u t a n t et peuven t t r oub l e r son j u 

g e m e n t peu affermi pa r le secours d 'une expé r i ence 

m u l t i p l e . 

Quelle que soit la beau té du t i m b r e d 'un i n s t r u m e n t 

de m u s i q u e , nous n ' e n r econna i s sons pas mo ins 

quand il est mal a cco rdé , et nous ne p r e n d r o n s pas 

p o u r bonne u n e compos i t i on m é d i o c r e exécu tée 

avec lui . Les choses ne se passen t pas tout à t'ait ainsi 

p o u r les cou leurs . On ne peut n i e r q u e la b e a u t é et 

l ' éc la t de ce r t a ines d ' e n t r e elles ne m a s q u e n t sou

vent , en par t ie , un défaut d ' a c c o r d . 

J e n ' a p p r o u v e pas ceux qu i c h e r c h e n t l eur expé

r ience dans l 'é tude exclusive des anc iens vi t raux c o 

lor iés et des é m a u x . Dans ce cas , en effet, le n o m b r e 

t rès - l imi té de cou leurs don t d i sposent les a r t i s tes , 

a au tor i sé bien des l i cences é c h a p p a n t au b l âme 

p a r la beau té toute spéc ia le de ce r t a ines de ces cou

leurs , et qu 'on ne pour ra i t se p e r m e t t r e sur toile. Il 

convient donc de c o m p a r e r en t re elles tou tes les 

p roduc t i ons de l 'art et de l ' a r t i n d u s t r i e l , p o u r ap

p r e n d r e à d i s t inguer ce qui convienL à c h a c u n e en 

par t i cu l i e r . A que l le é p o q u e de l 'ar t faut-il d o n n e r 

la p r é f é r e n c e ? Nous p e n s o n s que toutes celles pen -

[1)1. G a r d n e r W i l k i n s o n , On Colour and the neccssitij for a 

gênerai diffusion of taste amony ail classes; L o n d o n , 1858 . 
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dan t lesquel les la pe in tu re et l ' a r ch i t ec tu re on t été 

cult ivées avec succès doivent fixer l ' a t ten t ion . En 

cela nous res tons c e r t a i n e m e n t dans l 'opinion g é n é 

ra l e , mais il ne convient pas de s 'en ten i r à ce p r o 

g r a m m e . La c h r o m a t i q u e est , en effet, i n d é p e n d a n t e 

d e l à pe in tu re envisagée c o m m e art de r e p r é s e n t e r 

les objets et de c r ée r , elle peu t se déve lopper sans 

elle. Ainsi chez les Maures d 'Espagne , la pe in tu re 

n 'a jamais je té de vif éclat , t and i s q u e leurs c o m b i 

naisons de cou leu r s , dans les t issus et les o r n e 

men t s , sont res tées sans r ivales, chez les au t re s peu

p les . L 'a r t des c o m b i n a i s o n s co lorées peu t aussi 

devancer dans son pe r fec t ionnement la p e i n t u r e e n 

visagée c o m m e art de r e p r o d u c t i o n . La réal i té de 

ce p h é n o m è n e est p rouvée par les mosa ïques de 

l 'église Saint-Marc à Venise. En y c o m p a r a n t les 

p roduc t ions ded ive r se s é p o q u e s , o n s e d e m a n d e si, 

c o m m e dessin et c o m m e cou leur , les o r n e m e n t s 

plus r écen t s dans lesquels les figures se meuven t li

b r e m e n t , et sont t e r m i n é e s avec plus d 'ar t , l ' em

p o r t e n t sur les anc iennes , où le m a n q u e de pe r s 

pect ive et la r a ideu r des sujets p rouven t qu ' i l s da

tent d ' une é p o q u e de p rogrès peu avancé pour la 

pe in tu re cons idé rée c o m m e ar t représentat i f . L 'ar t 

du coloris ne survit souvent pas s e u l e m e n t à la pé

r iode d ' apogée de la p e i n t u r e et de l ' a r ch i t ec tu re , 

mais encore à celle du bon goût en généra l . On o b 

serve ce l'ait dans b e a u c o u p d e m o n u m e n t s byzan

t ins . 11 semble q u e les bonnes t rad i t ions sont plus 

durab les en fait de cou leu r s qu ' en fait de formes. 
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Cette r é s i s t ance à l 'a l térat ion n 'es t p e u t - ê t r e q u ' a p 

pa ren t e et résul te de ce que les influences débi l i -

t an tesag i s sen t plus for tement , par leur n a t u r e m ê m e , 

sur les formes q u e sur les cou leu r s . U n in t é rê t 

b e a u c o u p m o i n d r e s 'a t tache aux pé r iodes p e n d a n t 

lesquel les , l 'ar t affaiblit ses cou leurs par un m é l a n g e 

i m m o d é r é de b lanc et de gr is . Ainsi dans la d e r 

nière moi t ié du siècle passé et la p r e m i è r e de c e 

lui-ci , on a c b e r ' h é à bann i r , par une sor te de p ru 

de r i e , l 'emploi et la combina i son de cou leu r s vives 

et sa turées . On rend ainsi tout suppo r t ab l e , ma i s 

auss i , souvent inefficace; et le j u g e m e n t est sujet a 

s ' égarer . Je n ' en t ends pas professer pa r là une p r é 

férence absolue p o u r les combina i sons de cou l eu r s 

vives. La p ra t ique doit faire usage de tous les m o y e n s 

don t elle d ispose , mais la théor i e doit d é b u t e r par 

l ' é tude des combina i sons de cou leurs sa tu rées . Car 

les effets sur lesquels elle base ses p r inc ipes , appa

ra issent a lo r s le plus ne t t emen t . Elle jou i t , en o u t r e , 

du bénéfice d 'un n o m b r e plus l imité de cas, lui 

• p e r m e t t a n t de c o n s t r u i r e , sur un te r ra in plus so l ide , 

les fondements au moyen desquels elle p o u r r a 

r a y o n n e r plus loin dans diverses d i r e c t i o n s . 

V i e n n e , 2 7 j a n v i e r I E G J . 
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DES COULEURS 

PREMIÈRE PARTIE 

DES COULEURS ET DE LEUR GÉNÉRATION. 

g 1. — Des couleurs en général. 

Les couleurs sont des sensat ions provoquées en 

nous pa r la l u m i è r e . 

Ces sensat ions diffèrent aussi bien en qual i té qu 'en 

intensi té . 

De la qual i té de la sensat ion que p rodu i t l a 

l umiè re émise pa r un objet , dépend le n o m de l a 

couleur que nous a t t r ibuons au c o r p s . 

Ainsi nous confondons sous le nom de couleur, 

aussi bien l a sensation que l a cause p roduc t r i c e . 

Lorsque nous éprouvons la sensat ion rouge, qu 'e l le 

dérive ou non d 'un objet ex té r ieur , nous d i sons : 

que nous voyons rouge, c 'es t -à-di re que nous s o m m e s 

impress ionnés , c o m m e par les objets que nous avons 

l 'habi tude d 'appe le r rouges. 

On sait que la l u m i è r e , dans son essence, n 'est 
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18 DES COULEURS ET DE LEUR GÉNÉRATION, 

au t r e chose q u ' u n m o u v e m e n t vibratoi re t r è s - r a p i d e 

des molécules d 'un fluide i m p o n d é r a b l e p o u r n o u s , 

appe lé Ether. La d u r é e d ' une vibrat ion varie en t re 

4 ï E L TFT de la b i l l i onn ième par t i e d 'une s econde . Ces 

limiLes ne sont q u ' a p p r o c h é e s , et des t inées à fixer les 

idées sur la r ap id i t é v r a i m e n t ex t r ao rd ina i r e avec 

laquel le s ' exécutent ces v ibra t ions . En réa l i té , il y 

en a de plus longues et de p lus cour t e s , mais l eu r 

effet est t e l l emen t affaibli pa r l e u r passage à t ravers 

les mil ieux t r a n s p a r e n t s de l 'œil , qu 'on peut le con

s idé r e r c o m m e nu l . Ou b ien , en ra ison de leur t r op 

g r a n d e ou trop faible d u r é e , ces v ibra t ions ne sont 

pas ap tes à p r o v o q u e r u n e impres s ion sensible sur la 

r é t i n e . Suivant la d u r é e des v ibra t ions , nous é p r o u 

vons telle ou tel le sensa t ion . Les plus longues , p a r m i 

cel les qui p e u v e n t d o n n e r l ieu à u n e sensa t ion lu

m i n e u s e , p r o d u i s e n t le r o u g e ; v iennent ensu i t e 

l ' o rangé , le j a u n e , le vert , le bleu et le violet (1). 

Newton dis l ingue sept cou leu r s p r imi t ives , au lieu 

(1) Voic i , d ' a p r è s les m e s u r e s d e F r e s n e l , l e s n o m b r e s de v i 

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

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

N o m b r e s d e v i b r a t i o n s 

e n u n e s e c u n d e , 

e x p r i m e s e n b i l l i o n s . 

Violet 73 îj 

Ind igo C91 

Dieu G53 

V e r t i ( ¡ 0 7 

J a u n e 6G3 

O r a n g é ¿32 

l i o u g e adû 

(Noie du iraduc'ew.) 
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des six que nous venons de n o m m e r . Il dédoub l e , 

en effet, le b l eu , en affectant le n o m d ' indigo à celui 

qui avoisine le violet ; t andis que le bleu placé près du 

vert et qui se r a p p r o c h e du bleu tu rquoise , est a p 

pelé bleu cyanique. Cette expression n 'es t pas des t i 

née à r appe l e r la cou leur du cyanogène gazeux qui 

est incolore , ni celle de la fleur des c h a m p s si con

nue sous la d é n o m i n a t i o n usuel le de bluet {centaurea 

cyarws), mais elle fait a l lusion aux p répa ra t ions 

feiTOcyaniqueSj au b leu de P russe ou de Berl in . Ces 

produi t s mé langés à l 'eau ou à l 'hui le , se d i s t inguent 

de l ' indigo et de l ' ou t r emer , pa r un reflet ve rdâ l r e . 

La t endance au vert varie, du r e s te , avec le m o d e de 

fabricat ion et la na tu re des véhicu les . 

Dans cet ouvrage, j e donnera i le nom de bleu cya

nique aux cou leurs p lacées en t r e le vert de m e r , d 'une 

par t , et l ' ou t r emer le moins violacé, d 'une au t r e . 

Ainsi le bleu de myosot is et le b leu tu rquoise 

seront compr i s dans cet te ca tégor ie . 

La cou leur d 'un ciel p u r est bleu d ' o u t r e m e r ; 

cependan t on dés igne souvent p a r l e nom de bleu de 

ciel, les nuances qui a p p a r t i e n n e n t p lu tô t au g r o u p e 

du bleu cyan ique qu'à celui de l 'ouLremer . En réal i té , 

les sept cou leurs de Newton , c o m m e il le dit l u i -

m ê m e , n e sont q u e des éche lons convenab lemen t 

espacés , d 'une sér ie p r e s q u e con t i nue de sensat ions , 

qui se modif ient p rog res s ivemen t avec la du rée de 

v ibra t ions , depu i s le rouge jusqu ' au violet. Lorsqu 'on 

l'ait t o m b e r une b a n d e de l u m i è r e solaire , isolée par 

son passage à t ravers u n e fente p r a t i quée dans le 
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Il décou le de là, que la l umiè re b l anche du soleil 

est c o m p o s é e de diverses espèces de l umiè re s . Une 

l umiè r e qui n 'est pas formée par la superpos i t ion de 

deux ou plus ieurs lumières , dis t inctes par la durée 

des v ibra t ions , est dite simple ou monochromatique. 

Les cou leurs isolées par le p r i sme et dont l ' ensemble 

forme le spec t re solaire , sont monochrom.atiques. 

[L ' ins t rument de F rauenho fe r pour la d é t e r m i n a -

V i o l e l . 
I n d i g o . 

•^J V e r t . 
- J a u n e . 
- O r j i . g é . 
~ R o u g e . 

Fig. 1. — Passage d'un rayon solaire à travers le prisme. 

volet d 'une c h a m b r e obscu re , sur l 'une des faces 

d 'un p r i s m e en flint-glass (flg. 1, n° 2), et qu ' on reçoi t 

le faisceau é m e r g e n t sur un éc ran en pap ie r b l anc 

p lacé à une d i s t ance convenab le , ou dans u n e len

t i l le , on t rouve les diverses l umiè re s qui c o m p o s e n t 

la l umiè r e b lanche du soleil, séparées et é ta lées 

dans l 'o rdre décroissant de la du rée des v ibra t ions) . 

En effet, le résu l ta t des deux réfract ions, à l ' en t rée 

de l 'air dans le ver re et à la sort ie du verre dans l 'air, 

est d ' éca r t e r d ' au tan t plus la l umiè re d u chemin 

p r imi t i vemen t p a r c o u r u , qu 'e l le a une d u r é e de v ibra

tions plus c o u r t e . 

La figure 1 donne une représen ta t ion g r a p h i q u e du 

p h é n o m è n e . 
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Fig, 3 . — Le même, vu d'en haut. 

M. Beer (1), peu t servir à l ' é tude du p h é n o m è n e de 

dispers ion. 

( I ) B e e r , Traité de haute optique, t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e de 

M. F o r t h o m m e . P a r i s , 18S8. 

lion des indices de ré f rac t ion , tel que l'a publ ié 

T 
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Indigo. 

Bleu 

Dans ces condi t ions , on 

observe que le spec t re 

n 'es t pas c o n t i n u ; il p r é 

sen le u n g rand n o m b r e 

d e raies obscures , plus ou 

moins la rges , à posi t ion 

fixe et d é t e r m i n é e . 

Les pr inc ipa les de ces 

ra ies dés ignées pa r les 

le t t res A, lî, G... H sont 

r e p r é s e n t é e s par la fig. 4 , 

elles peuvent servir 

c o m m e poin ts de r epè re 

ut i les lorsqu ' i l s 'agit de 

dés igner une posi t ion fixe 

du spec t re . ] 

Nous pouvons in te rca 

ler, par la p e n s é e , les di

verses espèces de pour 

p r e s , dans l 'espace qui 

sépare le rouge du violet. 

Le cercle des c o u l e u r s , 

dans le spec t re , se t rouve 

ainsi f e rmé . On aurai t , en 

p a r l a n t du rouge , l ' o rangé , 

le j a u n e , le vert, le bleu, 

l ' indigo, le violet et le 

p o u r p r e . En r é a l i t é , il 

n 'exis te pas de lumiè re 

m o n o c h r o m a t ique produi-

lri<j. Í. — Spectre de Frauenhoftr. 
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saut la sensa t ion du p o u r p r e . Celle-ci est toujours le 

résul ta t de l ' impress ion complexe de p lus ieurs lu 

miè res é l é m e n t a i r e s . Le p lus s imple de ces mé langes 

se c o m p o s e de rouge et de violet. On réal ise un s e m 

blable effet en d i sposan t un p r i s m e à double réfrac

tion de m a n i è r e à s u p e r p o s e r le violet de l 'un des 

spec t res avec le rouge de l ' au t re . La géné ra t i on du 

p o u r p r e s 'obt ient encore pa r l ' é l iminat ion ou l'affai

b l i s sement du vert , dans la l umiè r e b l a n c h e . La 

cou leur c o m p l é m e n t a i r e qui res te , est le p o u r p r e . 

Les sensat ions p r o p r e s à toutes les cou leurs spec 

t ra les , m o n o c h r o m a t i q u e s , peuvent être évoquées par 

des mé langes de deux ou p lus ieurs l umiè re s s imples . 

La n a t u r e et l 'ar t nous offrent b ien peu d ' exemples 

de l u m i è r e s m o n o c h r o m a t i q u e s . Tels s o n t : 

La f lamme j a u n e d 'une l ampe a. alcool, donL on a 

i m p r é g n é l a m è c h e d e s e l mar in (ch lo rure d e s o d i u m ) . 

El le est à peu p r è s m o n o c h r o m a t i q u e . 

Le ve r re coloré en r o u g e foncé, par l 'oxydule de 

cuivre , qui ne laisse passer que du rouge s imple ; si la 

te in te est moins i n t ense , la l umiè re é m e r g e n t e sera 

encore mê lée à du j a u n e et à de l 'o rangé . 

II existe une espèce de pap ie r rouge , p r é p a r é pour 

les fabr icants de fleurs artificielles, en app l iquan t du 

ca rmin de cocheni l le en p o u d r e , sur du papier coloré 

en j a u n e dans tou te son épa isseur , qui ne réfléchit 

p r e s q u e q u e de ia l u m i è r e r o u g e h o m o g è n e . 

Les cou leurs employées dans la pe in tu re à l 'huile , 

à l ' aqua re l l e , en fresque sont géné ra l emen t des 

mé langes de toutes les cou leurs du spec t re , c o m -
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binées d a n s d 'au t res p r o p o r t i o n s que dans le b lanc . 

11 suffit, p o u r s 'en a s su re r , de d é c o u p e r u n e fente 

rec tangu la i re de 0 m , 0 0 1 de large e t d e 0 m , 0 3 

de long, dans une feuille assez la rge de papier-

noi r . 

Au-dessous de ce t éc ran on p lace , success ivement , 

des feuilles de pap ie r b l anc recouver tes avec les 

cou leurs soumises à l ' expér ience , et on examine la 

fente, avec u n p r i s m e . L'essai doi t se faire dans le 

voisinage d ' u n e fenêt re . On verra des spec t res r e n 

fe rmant les l umiè re s s imples , émises par la cou

l e u r . 

On t rouve ainsi q u e le vermi l lon , le m i n i u m et la 

g o m m e - g u t t e con t i ennen t toutes les lumiè res s im

ples , mais que , dans le ve rmi l lon , le r o u g e d o m i n e ; 

dans le m i n i u m , ce sont le rouge et le j a u n e ; dans la 

gomme-gu t t e , le rouge et le vert l ' e m p o r t e n t sur les 

au t re s cou leu r s . Les tissus colorés , les péta les des 

fleurs, les papiers pe in ts , les p lumes des oiseaux, les 

ailes des papi l lons , e t c . , soumis à la m ê m e épreuve , 

p rouven t la r a r e t é des cas où une cou leur est m o n o -

c h r o m a t i q u e . Le plus souvent , c o m m e nous l 'avons 

énoncé plus hau t , la na tu re et l 'art n'offrent à no t re 

œil q u e des mé langes assez complexes . 

§ 2. — De la saturation des couleurs. 

Une cou leur est dite saturée, lorsqu 'e l le se p résen te 

à nous avec un c a r a c t è r e spécifique qu i ne peut plus 

ê t re dépassé . Ainsi le b l eu et le vert sont sa turés s'ils 
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ne sont plus suscept ib les de deveni r davantage b leu 

ou ver t . 

Si, au con t r a i r e , nous r econna i s sons que la cou 

leur en quest ion est su rpassée , dans son ca rac tè re 

spécifique, pa r u n e au t re , nous devons la c o n s i d é r e r 

c o m m e éloignée , p lus ou mo ins , de son point de 

sa tura t ion . 

Nous venons de voir que les couleurs de la p lupar t 

des corps sont c o m p o s é e s de p lus ieurs cou leu r s 

s imples. P a r m i ces de rn iè re s , il en est qui , associées 

et réunies sur la m ô m e place de la r é t ine , p rodu i sen t 

la sensat ion du b l a n c . Tels s o n t : le rouge et le ver t 

b leuât re ; l 'orangé et le bleu v e r d â t r e ; le j a u n e et le 

bleu d ' ou l r emer ; le j a u n e vert et le violet. 

Une couleur étant donnée , réun issons ces l umiè re s , 

par pai res , de man iè re à Former le b l anc , nous au rons 

un res te coloré et offrant la cou leur c o r r e s p o n d a n t e 

dans son plus g rand état de pu re t é . 

La sa tura t ion a u g m e n t e , par conséquen t , avec la 

quant i té de ce res te co loré et d i m i n u e avec la dose 

croissante de la pa r t i e b l anche . Celle-ci affaiblit 

et délaye l ' impress ion en y a joutant l'effet l u m i 

neux en géné ra l . Malgré cela , nous ne s o m m e s 

pas en dro i t de dire q u e la saturat ion est égale à la 

quan t i t ôde l umiè r e colorée , divisée par la dose de 

lumiè re b l a n c h e . On adme t t r a i t ainsi q u ' u n e couleur 

très-foncée et à pe ine visible, peut para î t re sa tu rée , 

pourvu qu 'e l le ne r en fe rme pas de b l anc . Cette con 

séquence ne s ' accorde nu l l ement avec l ' idée q u e 

nous nous formons de cette, p r o p r i é t é . 

a 
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Il existe une l imi te infér ieure d ' i n t ens i t é , a u - d e s 

sous de laque l le les cou leu r s les p lus p u r e s p e r d e n t 

l eu r sa tu ra t ion ; leiîr inf luence su r la r é t ine devient 

t rop faible et l eur ca rac t è r e spécif ique n ' appa ra î t 

p lus d ' une m a n i è r e claire et p réc i se . Rien ne d o n n e 

u n e mei l l eu re idée du p h é n o m è n e q u e les effets du 

c r épuscu le . On voit a lors les cou leurs sa turées et t rès -

vives un ins tant auparavan t , s 'obscurc i r et p e r d r e 

l e u r sa tu ra t ion . 

Il convient de faire ressor t i r ici une considéra t ion 

t r è s - i m p o r t a n t e dans l ' é tude des c o u l e u r s . Si u n e 

surface qui nous para î t co lo rée , ne réfléchissait 

a u c u n e l u m i è r e , elle nous semble ra i t n o i r e ; n e r e n -

voie-t-elle q u e peu de lumiè re b l anche , elle s e m b l e 

g r i se . A m e s u r e q u e la p r o p o r t i o n de l umiè r e b l anche 

a u g m e n t e , le gris s'éclai rei t e l finit pa r passer au b lanc . 

D 'après c e l a , nous pouvons n o u s r e p r é s e n t e r les 

cou leurs des co rps c o m m e c o m p o s é e s d 'une cou leur 

sa turée et d ' une p r o p o r t i o n p lu s ou moins forte de 

g r i s ; le gr is offrant l u i - m ê m e tou tes les var iétés 

d ' in tens i té , depu i s le no i r j u s q u ' a u b l anc . Enlevons 

le gris , nous a u r o n s une cou leur sa tu rée , si toutefois 

elle est assez in tense p o u r faire valoir son ca rac t è re , 

d 'une man iè re m a r q u é e . S u p p r i m o n s , au con t r a i r e , 

la cou leur , il res te du g r i s , ma i s un gris spécial 

appelé neutre, don t il faut savoir d i s t inguer le gr is 

b leu , le gr is j a u n e , e t c . , r en fe rman t encore u n e ce r 

taine dose , soit de b l eu , soit de j a u n e . E n t r e J e gr is 

n e u t r e ou n o r m a l et la cou l eu r abso lumen t sa tu rée , 

v iennent se p l a c e r les cou l eu r s à degrés p lus ou 
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moins élevés de s a t u r a t i o n , suivant qu 'e l les se 

r a p p r o c h e n t plus ou moins de l ' ex t r ême . 

§ 3. — De la clarté des couleurs. 

Nous m e s u r o n s la c la r té d ' une cou leur , pa r l ' éner

gie de la sensa t ion p r o d u i t e sur nous (1). S'agit-il des 

cou leu r s object ives a t t r ibuées aux c o r p s , nous 

devons faire abs t rac t ion des variat ions dans l 'éclai

rage et r e g a r d e r les objets colorés e l l e s p i g m e n t s 

sous l ' influence d ' une m ê m e l u m i è r e . Une com

para i son d e l à c la r té devient très-diff ici le, toutes les 

fois qu'i l est ques t ion de l ' appréc ier , non p o u r u n e 

seule et m ê m e n u a n c e , ma i s p o u r des nuances diffé

r en te s . Le j u g e m e n t devient alors incer ta in , et il peu t 

arr iver souvent q u e deux pe r sonnes , q u e l q u e h a 

bi tuées qu 'e l les soient à un semblab le travail , dif

fèrent c o m p l è t e m e n t d 'avis. Cet te ince r t i tude 

augmen te e n c o r e pa r l ' influence q u e peu t exerce r la 

na tu re de l 'éc la i rage sur la c lar té relat ive de diverses 

nuances . Tous ceux qui ont que lque expér ience dans 

l 'observat ion des cou leu r s savent , qu 'à la l umiè re a r t i -

( I ) S o u s l e s n o m s de Ueltigkeit ( c l a r t é ) e t A'intensiiât ( i n t e n 

s i té ) , l ' a u t e u r d i s t i n g u e d e u x q u a l i t é s t r è s - v o i s i n e s , c o m m e le 

m o n t r e n t les d é f i n i t i o n s q u ' i l e n d o n n e . N o u s m e t t o n s l e s 

d e u x dé f in i t i ons en r e g a r d , afin q u e le l e c t e u r p u i s s e a p p r é c i e r 

la d i f fé rence . La c l a r t é (Helligkeit) d ' u n e c o u l e u r s e m e s u r e 

p a r l ' é n e r t i e d e la s e n s a t i o n p r o d u i t e s u r n o u s . L ' i n t e n s i t é 

d ' u n e c o u l e u r ex ige à l a fois u n d e g r é é l evé de c l a r t é e t l ' é t a t d e 

s a t u r a t i o n . 

(Note du traducteur.) 
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fieielle, la teinte b leue para î t p lus foncée et p lus 

noi râ t re qu 'au g rand j o u r . Le j a u n e au con t ra i r e 

s 'éclairci t et passe au b l a n c . Ce résul ta t est une con

s é q u e n c e i m m é d i a t e de la cons t i tu t ion de la l umiè re 

artificielle d 'une boug ie , c o m p a r é e h cel le de la 

l umiè re b lanche du solei l . 

La lumiè re des boug ies , du gaz et des l ampes est 

j a u n e , elle renferme u n e plus forte p ropor t ion des 

rayons s imples donnan t , i so lément ou en combina i 

son, le j a u n e , q u e de ceux d 'où naî t la sensat ion 

b leue . Or les p r e m i e r s sont fo r tement absorbés par 

les subs tances b leues . Celles-ci pa ra î t ron t donc plus 

foncées ; tandis que le j a u n e pâli t , p a r c e que les espè

ces de l umiè re s plus p a r t i c u l i è r e m e n t absorbab les 

par ce t te cou leur , sont moins r i c h e m e n t r ep ré sen 

tées dans la l umiè re d 'une bougie . Ce sont p r éc i s é 

m e n t ces rayons qui , dans la l umiè r e solaire, p r o 

du i sen t l 'opposi t ion en t re le j a u n e et le b lanc , ce 

d e r n i e r renvoyant , en égales p ropo r t i ons , les rayons 

de diverses du rées de v ibra t ions . 

I! exisLe des d ivergences ana logues , quoique p lus 

faibles, en t re les différentes sor tes d 'éc la i rages a r t i 

ficiels ou na tu re l s . L 'éc la i rage varie suivant que le 

ciel est clair ou nuageux , suivant que la lumière est 

r é l h c h i e par des parois b l anches ou colorées . ï o u l e s 

ces c i rcons tances influent, non - seu lemen t sur la dé 

t e rmina t ion de la na tu re de la nuance , mais enco re 

sur la c lar té relat ive de deux nuances d is t inc tes . 

D 'après les r e c h e r c h e s de Purk in je , Dove et 

ÏTelinhoIlz, la quant i té aussi bien que la quali té de 
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la l umiè r e i nc iden te , agit sur la clarté relat ive des 

diverses cou leu r s . La c lar té des couleurs dans les

quelles les l u m i è r e s à du rées de vibrat ions longues 

d o m i n e n t , d i m i n u e plus r a p i d e m e n t avec l 'éclai

rage que cel le des couleurs à du rées de vibrat ions 

cour t e s . 

Ainsi , pa r e x e m p l e , é tant donnés deux pap ie r s 

colorés, l 'un en rouge , l ' au t re en bleu et d 'égales 

c lar tés en ple ine l u m i è r e , le bleu para î t ra b e a u c o u p 

plus elair sous une demi -obscu r i t é . He lmhol tza fait des 

essais ana logues avec deux cou leurs s imples , te l les 

que les fournit un p r i s m e de flint-glass, et il est arrivé 

au m ê m e résul ta t . 

Soient deux faisceaux de lumiè re monochi -omat i -

q u e , l 'un j a u n e et l ' au t re violet, para issant d 'égale 

c lar té , si nous les affaiblissons dans la m ê m e pro

por t ion , le violet sera toujours plus clair que le j a u n e . 

He 'mhol tz expl ique , p a r l a , p o u r q u o i avec un éclai

rage br i l lant et à la lumiè re solaire , tou te la na ture 

nous semble plus j a u n e , plus c h a u d e m e n t colorée , 

c o m m e nous nous exp r imons , que par un t e m p s 

b r u m e u x . En effet, sous l ' influence d 'un écla i rage 

plus in tense , les cou leurs à vibrat ions longues a u g 

m e n t e n t r e l a t ivement plus que les au t res . P o u r u n e 

raison ana logue les paysages observés à t r avers un 

verre j a u n e clair , nous appara i s sen t c o m m e écla i 

rés pa r le soleil , t and i s qu 'avec un verre bleu nous 

éprouvons l'effet inverse . Il est beaucoup plus facile 

de c o m p a r e r en t re elles, d 'une m a n i è r e sû re , les cou

leurs d 'une m ô m e nuance , et d ' app réc i e r m ô m e , si 
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30 DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

les condi t ions sont favorables, de très-faibles diffé

r e n c e s . 

Le r a p p o r t en t r e no t re j u g e m e n t su r la c la r té et la 

force objective de la l u m i è r e , c 'est-à-dire la quan t i t é de 

l u m i è r e envoyée à l'œil p a r l 'uni lé de surface colorée , 

est t r è s - c o m p l i q u é . On n ' a dir igé des r e c h e r c h e s 

suivies, à ce point de vue, que p o u r la l umiè re b lan

che , et dans ce cas, m ê m e , on n 'es t pas encore a r 

rivé à des lois bien ce r t a ine s . Ce qu' i l y a de vrai, 

c 'es t que la force de l ' impress ion l umineuse ou la 

c la r t é subjective n 'es t pas d i r ec t emen t p r o p o r t i o n 

nel le à la c lar té object ive ; elle c ro i t beaucoup plus 

l e n t e m e n t (1 ) . Supposons une feuille de papier 

éc la i rée à u n e dis lance de 0 m , 3 0 par deux bou

gies de s t éa r ine , ajoutons deux nouvel les bougies , 

nous p r o d u i r o n s par là u n e ce r t a ine augmen ta t ion 

de c la r té . 

Une nouvelle addi t ion de deux bougies ne don

nera plus la m ê m e différence. P o u r a t t e indre l'effet 

réal isé par le passage de deux à q u a l m bougies , il 

faudra m o n t e r à hu i t . 

L ' acc ro i s sement dans l ' énergie de la sensa t ion se 

ra len t i t e n c o r e bien davantage , l o r squ 'on dépasse les 

( I ) Voi r s u r ce su je t : G . T h . F e c h n e r , Psyc/iophysik. — 

H e l m h o l t z , Physiologische Optik. — A u b e r t , Physiologie der 

Netzhaut; B r e s l a u , 1805, e t enf in le t r a v a i l d e F e c h n e r : lieber 

die Frage des psychojthy si sehen Grundgesetzes mit Rücksicht 

auf AuberVs Versuche {Berichte der mathematisch-physikalischen 

Classe der König/. Sächsisclit'n Gesellschaft der Wissenshaf

ten, 18C4. 
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l imites d 'éc la i rage qui sont les plus favorables et les 

plus agréables p o u r d is t inguer les objets . 

On a t te in t enfin un m a x i m u m de sensat ion qu i ne 

peu t plus ô t r e su rpas sé , quel le que so i t l ' augmenta t ion 

dans la quan t i t é de l u m i è r e . On saiL aussi que la 

sensation n ' a u g m e n t e pas éga l emen t , pour toutes les 

couleurs , avec l ' i n tens i t é de l a l u m i è r e . En éc la i r an t 

deux por t ions d 'une feuille de papier , l 'une avec du 

j aune , l ' a u t r e avec du violet ; tous deux é tan t de 

m ô m e c l a r t é , pu is en d o u b l a n t , t r i p l a n t , q u a d r u 

plant l a quan t i t é de c h a c u n e des deux l umiè re s , le 

c h a m p du j a u n e a p p a r a î t r a p lus clair que celui 

du violet, Ce résu l t a t était du res te à prévoir , d ' après 

les expér iences de Helmhol tz i nd iquées plus hau t . 

Nous nous expl iquons ainsi p o u r q u o i , de deux obje ts , 

de deux feuilles de pap ie r , l ' u n e rouge , l ' au t re b l eue 

et d 'égale c lar té le j o u r , la rouge para î t ra plus fon

cée au c répuscu le que l a b l eue . Un fait d igne de 

r e m a r q u e , c 'est que , passé u n e ce r t a ine l imi te , à 

mesu re que la quan t i t é objective de l umiè r e ou l ' in

tensi té de l 'éclairage s 'accroî t , la sa tu ra t ion des c o u 

leurs se pe rd , elles dev iennen t b l a n c h â t r e s , l 'effet 

est plus m a r q u é avec les cou leurs c o m p o s é e s des 

corps qu 'avec les cou leurs é l émen ta i r e s du s p e c t r e . 

Cette c i rcons tance oflre aux pe in t r e s u u excel lent 

moyen d ' i l lus ion. Les différences de c la r tés , offertes 

pa r les obje ts , sont g é n é r a l e m e n t si g r a n d e s , qu ' i l 

serai t difficile à l ' a r t i s te de les r e p r o d u i r e en réa l i té 

sur la toi le; tandis q u ' e n modif iant les qua l i t é s des 

couleurs dans les par t ies éclairées du tab leau , c o m m e 
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elles le sont en réa l i té dans le m o d è l e , il arr ive à 

m a s q u e r la pénu r i e de ses moyens d 'ac t ion . Si l ' in

tensi té de l 'objet à r e p r o d u i r e est t rop g r a n d e , l ' i l lu

sion d ispara î t ; ainsi dans la p e i n t u r e du soleil , de 

la lune , des réflexions lumineuses sur des mé taux 

polis , e tc . 

Aussi les pe in t res préfèrent- i l s voiler le soleil et la 

lune avec des nuages et éc la i rer les surfaces forte

men t réf léchissantes avec de la l umiè r e diffuse. 

A une ce r ta ine époque de l 'ar t , on se servait d e 

l 'or l u i - m ô m e , au moins dans les par t ies vivement 

éc la i rées , p o u r imi t e r l ' o r , p o u r les auréo les des 

saints et le-soleil. Lorsque la p e i n t u r e m a r c h a vers 

le po in t c u l m i n a n t de la perfect ion, on a b a n d o n n a , 

avec ra ison, cet te p r a t i q u e ; ca r , d 'un cô té , l ' emploi 

d 'un méta l si différent des au t r e s cou leurs dans ses 

p ropr i é t é s op t iques , nui t à l ' un i té , et d 'un a u t r e , le 

moyen est insuffisant; la c lar té de la cou leu r de l 'or, 

ainsi a p p l i q u é , dépend u n i q u e m e n t de l ' éc la i rage. 

En l ' absence de réi lexion, la cou leur p r o p r e du méta l 

r e ssor t tout a u l r e m e n t que dans les objets rée l s , en 

or pol i , et fo r t emen t écla i rés . En s o m m e , on p e r d 

plus en il lusion qu 'on ne gagne . De nos j o u r s , on 

n ' e m p l o i e p lus de semblab le s art if ices que dans la 

déco ra t ion des é m a u x et p o u r les obje ts d 'un luxe 

in te r lope , lorsqu ' i l s 'agit de p r o d u i r e , non un effet 

vrai, ma i s un effet br i l lan t et c r i an t . 

Ainsi , d a n s les paysages clair de lune des boî tes à 

t hé , des p u p i t r e s ou des casse t tes , l ' éc la i rage des 

vagues , d ' une nappe d 'eau , est i nd iqué par des i n -
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crus ta t ions en a rgen t ; ou bien encore , le fond est 

a rgen té ou formé de nacre de pe r l e . Si l 'on trouve 

encore de l 'or dans les pe in tures d'églises con tem

pora ines , c'est plutôt c o m m e imita t ion des œuvres 

anciennes que dans un au t re bu t . 

§ 4. — De l ' intensité des couleurs. 

Lorsqu 'une couleur e t à la fois saturée et c la i re , 

nous adme t tons qu 'e l le est i n t e n s e . P o u r le rouge 

ou le j aune , on dit aussi qu'elle a du fev. Cette d e r 

nière expression s 'appl ique plus r a r e m e n t aux autres 

couleurs . Nous avons vu que la sa tura t ion des cuo-

leurs d 'un objet d é p e n d de la p ropor t ion d e 

lumière b lanche mélangée h la l umiè re colorée qu'il 

réfléchit. 

Tout dfjpend des p ropor t ions re 'at ives de l umiè r e 

colorée et de lumiè re b lanche m é l a n g é e s . Crt'.e der

nière doit s'y t rouver en dose assez faible p o u r ne 

pas impres s ionne r sens ib lement no t re œil . Ainsi, 

lorsque le b lanc ne fait par t ie de la couleur qu ' en 

quant i tés t rès -pe t i tes ou nul les , la dose de lumiè re 

colorée n'a pas besoin d 'ê t re t r ès -g rande , en valeur 

absolue, p o u r qu ' i l y ait s a tu ra t ion . L ' intensi té , au 

cont ra i re , r éc lame une seconde condi t ion . Une cou

leur in tense doit p rodu i r e sur n o u s - u n effet de 

sa tura t ion , et u n e impress ion lumineuse éne rg ique . 

D'après ce l a , les p igments à cou leu r in tense sont 

ceux qui , sous un écla i rage m o y e n , réfléchissent 

une forte p ropor t ion de l umiè re , t e l l ement carac té-
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r i sée pa r sa c o u l e u r q u e le blai c y est à peu p rès 

insens ib le . En n o u s p l açan t à ce point de vue, nous 

d i rons que telle e s p è c e do vermi l lon ou de j aune de 

c h r o m e est p lus i n t ense , a plus de feu q u ' u n e a u t r e . 

Le m a n q u e d ' in tens i t é dérive d o n c de deux causes ; 

la quan t i t é de l u m i è r e réf léchie est : 1° t rop faible 

dans son e n s e m b l e ; 2° elle r en fe rme t rop d e lumiè re 

b l a n c h e . 

Le p r e m i e r cas se réal ise p o u r les mauvaises qual i tés 

de vermi l lon , le s econd p o u r les espèces infér ieures 

de j a u n e de c h r o m e . Si la l u m i è r e réfléchie est à la 

fois fo r tement dé layée de b lanc et peu a b o n d a n t e 

en géné ra ] , la c o u l e u r sera d 'une in tens i té t rès-fa ible . 

Telles sont les cou leu r s que nous pouvons cons i 

d é r e r c o m m e m é l a n g é e s à d e s doses assez fortes de 

gr i s , les cou leurs lavées, sales, ou, quand il s 'agit de 

cou leurs c la i res , les m a t s en opposi t ion avec les in

tenses . Les p i g m e n t s les p lus in tenses se r encon t r en t 

p a r m i les j a u n e s ; en effet, le j a u n e m o n o c h r o m a t i q u e 

est la plus in tense des l u m i è r e s é l é m e n t a i r e s ; de 

p lus , le rouge et le vert qui d o m i n e n t éga lemen t 

dans le spec t re d o n n e n t du j a u n e par l eur s u p e r 

posi t ion sur la r é t i n e . Les p i g m e n t s j aunes p e u 

vent donc réf léchir s i m u l t a n é m e n t du r o u g e , du 

j a u n e et du ver t sans nu i r e à leur s a tu r a t i on ; ils 

p o u r r o n t être à la fois sa tu rés et vifs c o m m e un beau 

j a u n e de c h r o m e . V iennen t ensui te les couleurs 

orangés et rouges , p a r m i lesquel les nous s ignalerons 

le min ium et le ve rmi l lon . Les ver ts , et n o t a m m e n t 

les verts b l euâ t r e s , sont en généra l moins in tenses . 
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Dans le cas de la sa tu ra t ion , elles a b s o r b e n t , en effet, 

u n e forte p r o p o r t i o n des l u m i è r e s les plus in tenses 

du spec t r e . Il en est de m ô m e des p igmen t s b leus et 

des violet s, les l u m i è r e s géné ra t r i ce s des impress ions 

de cet o r d r e sont mal r ep ré sen t ée s dans la l umiè r e 

b lanche du soleil e t p lus ma l encore dans celle d 'une 

l ampe . Les p i g m e n t s p o u r p r e s sont d 'au tan t plus 

in tenses , qu ' i l s se r a p p r o c h e n t davantage du rouge . 

Car l ' énerg ie des r ayons rouges opè re alors à leur 

bénéfice. Tel est le l ien qui r é u n i t les idées de clar té 

et d 'obscur i té que les pe in t r e s a t t achen t depu i s des 

siècles à cer ta ines cou leu r s . 

L ' indigo est pour nous une cou leur foncée, pa rce que 

le p igment - ind igo se p r é s e n t e toujours avec ce c a r a c 

tère . L 'orangé est, au con t r a i r e , une cou leur c la i re , 

pa rce que nous s o m m e s hab i tué s aux o rangés sa turés 

et clairs . Gela est si vrai que , lo r sque l 'o rangé devient 

foncé, nous lui d o n n o n s un a u t r e n o m , nous l 'appe

lons brun. 

La définition q u e nous venons de d o n n e r de l ' in

tensité des cou leu r s , en nous p laçan t au poin t de vue 

industr iel et a r t i s t ique , ne c o n c o r d e pas avec celle 

des physiologis tes . Ceux-ci cons idè ren t c o m m e d ' é 

gale intensi té les cou leurs qu i , r é u n i e s s i m u l t a n é m e n t 

sur une m ô m e place de la r é t i ne , donnen t le blanc 

et se neut ra l i sen t m u t u e l l e m e n t , au po in t de vue 

ch roma t ique . Deux semblab le s cou leurs peuvent 

c o n s i d é r a b l e m e n t différer dans l eu r é ta t de sa tura

tion et offrir, par conséquen t , une g r a n d e inégali té 

dans l ' intensi té p r i s e au point de vue a r t i s t ique . 
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Nous é tud ions dans le p a r a g r a p h e suivant les con

d i t ions de ce p h é n o m è n e nouveau . 

§ 5. — Des couleurs complémentaires . 

Nous avons vu, au § 1, que les l umiè re s , réfléchies 

par les divers p i g m e n t s colorés , se composen t des 

m ê m e s é l émen t s que le b lanc , mais mé langés dans 

d ' au t r e s p ropor t i ons . D 'après c e l a , u n e couleur 

q u e l c o n q u e peut ê t re dérivée du blanc par l 'é l imina

tion d 'une a u t r e cou leur . La couleur ainsi soust ra i te , 

qu 'e l le s o i t c u non é lémenta i re , r e p r o d u i r a le b lanc, 

si on l 'a joute au res te . 

Deux cou leurs offrant un semblab le r a p p o r t et qui 

p ro je tées , en m ê m e t e m p s , sur la m ê m e place de la 

r é l ine , donnen t la sensat ion du b lanc , sont appelées 

c o m p l é m e n t a i r e s ; elles se c o m p l è t e n t l 'une l 'autre 

dans la syn thèse du b l anc . Les deux c o m p l é m e n t s 

on t d o n c la m ê m e énerg ie phys io log ique , mais ils 

peuvent différer, t r è s -no lab lemen t , dans leur in ten

si té , en d o n n a n t à ce t e r m e l 'accept ion a d o p t é e dans 

cet ouvrage . 

Soit de la l umiè re b l a n c h e suff isamment in tense , 

enlevons-lui u n e fraction de l umiè r e m o n o c h r o m a 

t ique, une par t ie de rouge , p a r e x e m p l e ; c e t t e c o u l e u r 

sous t ra i te sera in tense , t and is que le res te paraî t 

ver t -b leu pale, à cause de la forte p ropor t ion de b lanc 

qu' i l con t ien t . Nous ve r rons , tou t à l ' h eu re , c o m m e n t 

on peu t t i rer par t i des p h é n o m è n e s de polar isa t ion 

p o u r p r o d u i r e des paires de cou leu r s c o m p l é m e n -
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l a i r e s . E n u t i l i s a n t c e p r o c é d é , on arr ive à d e s g roupes 

formés de cou leurs d ' in tens i té très-différente, la l u 

mière b l a n c h e é tan t pa r t agée d 'une man iè re t r è s -

inégale. 

L 'é tude des c o m p l é m e n t s est d ' une hau t e i m p o r 

tance dans la p ra t ique , et nous ins is terons sur ce 

point . Nous savons déjà (voir § 2) que du spec t re 

solaire, ou e n c o r e des l umiè re s réfléchies par les 

divers corps c o l o r é s , on p e u t i soler des paires 

formées de deux lumiè re s m o n o c h r o m a t i q u e s qui , 

réunies , d o n n e n t l ' impress ion du b l a n c . 

Ce sont : 

Le rouge et le ve r t -b l eu . L 'o rangé et le bleu-verl . 

Le jaune et le b leu d ' o u t r e m e r . Le jaune-ver t et le 

violet. D 'après no t r e définit ion, ces cou leurs simples 

sont c o m p l é m e n t a i r e s . Les cou leurs composées se 

compor t en t , au po in t de vue de la te in te de leurs 

c o m p l é m e n t a i r e s , c o m m e les cou leurs s imples . Nous 

aur ions donc à d resse r p o u r elles un tab leau tout h 

fait pare i l . 

Le vert seul n 'a pas de c o m p l é m e n t s i m p l e ; pour 

la neutra l isa t ion, il r éc l ame le p o u r p r e (§ 1) qui est 

composé . Les indicat ions p récéden tes ne sont pas 

assez r igoureuses en p ra t ique . 

Étant d o n n é e une cou leur , n o u s devons pouvoir 

dé t e rmine r avec cerLiturie sa c o m p l é m e n t a i r e , tant 

sous le r a p p o r t de la te in te q u e sous celui de la 

clarté et de. la sa tu ra t ion . Nous devons être sûrs d 'a

vance que la cou leu r chois ie , proje tée avec la p r i -

BRUCKE. 3 
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38 DES COULEURS ET DE LEUR GÉNÉRATION, 

mitive sur la m ê m e surface de la r é t ine , d o n n e r a la 

sensat ion du b lanc . 

La m é t h o d e la p lus sû re , p o u r p é n é t r e r plus avant 

dans la conna i s sance ries c o m p l é m e n t s , consiste à 

se fo rmer u n e sér ie d e pa i res de cou leurs c o m p l é 

men ta i r e s , avec le secours de la polar isa t ion (1). 

On peu t emp loye r , à cet effet, p lus ieurs espèces 

d ' i n s t r u m e n t s . Je vais d o n n e r la descr ipt ion de l 'un 

d 'eux, cons t ru i t s p é c i a l e m e n t en vue du b u t q u e nous 

poursu ivons . 

Aidée du secour s d 'un dess in , no t r e descr ip t ion 

sera assez c la i re , p o u r p e r m e t t r e à c h a q u e fabricant 

d ' appare i l s op t iques de le r e p r o d u i r e . 

Je donne à cet apparei l le n o m de schistoscope, par 

ce qu' i l est des t iné à pa r t age r en deux , s o i t l a l u m i ô r e 

b l a n c h e , soit la l u m i è r e co lo rée n o n h o m o g è n e . Le 

schistoscope. (fig. 5) se c o m p o s e du suppor t vert ical 

abc, auque l sont fixés, en a l lant de bas en hau t : 

i" La tab le t te de des t inée à s u p p o r t e r l 'objet qui 

réf léchi t la l u m i è r e à p a r t a g e r . Veu t -on o p é r e r sur 

la l umiè r e b l a n c h e , on se servira avec avantage d ' u n e 

feuille de p a p i e r b l a n c , o p a q u e , ou mieux d ' une 

ca r te de visite lus t rée . La t ab le t t e est mobi le au 

moyen du bou ton e, a u t o u r de l 'axe de. 

L'appare i l é t an t p lacé p rès d 'une fenêtre et pa ra l -

(1) L a c o n n a i s s a n c e d e s p h é n o m è n e s de p o l a r i s a t i o n n ' e s t p a s 

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

p l o i e . N o u s p o u r r o n s d o n c p a s s e r s o u s s i l e n c e la d e s c r i p t i o n e t 

l a t h é o r i e de c e s p h é n o m è n e s , d ' a u t a n t p l u s q u ' o n les t r o u v e e n 

d é t a i l d a n s t o u s les t r a i t é s de p h y s i q u e . 
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Fig. 5 .— Schistoscope de Brücke. 

de la l u m i è r e , un orifice ca r r é de 0^,002 de côté , 

au-dessous duque l est fixé un p r i s m e de Nicol A. 

3" Enfin le b ras ik, mun i d 'un anneau à ressor t Im. 

Dans cet anneau est m a i n t e n u un ocula i re ou plu tô t 

un ana lyseur don t les disposi t ions se r app rochen t 

l è lement avec elle, on a u g m e n t e ou on d i m i n u e l ' é 

clairage en inc l inan t la p l anche t t e dans l 'un ou l ' au t re 

sens. 
2° La tab le t te noirc ie fg, offrant, p o u r le passage 
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b e a u c o u p de celles de la loupe d i ch roscop ique de 

Haid inger . Il se compose d 'un r h o m b o ï d e de spath 

d ' I s lande p, don t les faces sont para l lè les au p lan de 

clivage du cristal et sur lesquel les sont collés, en hau t 

et en bas , des p r i smes en verre d 'un angle de 18°. 

Cet ensemble cons t i tue un b loc à faces, d ' en t rée et 

de sor t ie , pa ra l l è l e s , ho r i zon ta les . I m m é d i a t e m e n t 

su r la face de sor t ie est fixée u n e lentil le convexe. 

Le foyer de ce t t e lenti l le ocula i re est calculé de tel le 

façon, qu ' à la d i s tance visuelle n o r m a l e , les deux 

images de l'orifice c a r r é de fg se j ux taposen t exac te 

m e n t . Il faut, de p lus , que l ' espace l ibre en t r e fg 

et ik soit assez large p o u r p e r m e t t r e la facile i n t ro 

duc t ion de p laques en verre d ' une épa isseur de 0 m , 0 0 2 

à 0 m , 0 0 4 . 

L 'usage de cet i n s t r u m e n t r é c l a m e e n c o r e un choix 

de p l aques t r a n s p a r e n t e s d e s u l f a t e de chaux n a t u r e l , 

cr is ta l l isé (gypse), de diverses épa i s seu r s . On clive, 

à cet effet, un cr i s ta l , aussi incolore q u e poss ible . 

Les feuilles sont p lacées en t re deux l ames de verre 

incolore et assujet t ies avec du vernis de D a m m a r . 

On p e u t se servir , c o m m e s u p p o r t s , des ver res 

por te -ob je t s du mic roscope et r ecouvr i r la l a m e de 

gypse avec la m i n c e l ame de ver re us i tée dans les 

t ravaux m i c r o g r a p h i q u e s . 

Il est bon de p r é p a r e r , d 'avance , une suffisante 

quan t i t é de feuilles de sulfate d e chaux , afin de p o u 

voir p r o d u i r e s u c c e s s i v e m e n t et r a p i d e m e n t un g r a n d 

n o m b r e de couples c o m p l é m e n t a i r e s . Le mica , s'il 

n 'es l pas t r op coloré , est suscept ib le de r e m p l a c e r 
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le gypse ; dans le cas conl ra i re , l 'a l térat ion des nuan

ces serai t t rop manifes te . Le mica offre l ' inconvénient 

de con ten i r souvent de l 'air en t r e ses feuillets, air 

qui p rodu i t des bul les gênan t e s . On é l imine ce t te 

cause d ' insuccès p a r u n e ébull i t ion dans l 'essence 

de t é r ében th ine et u n re f ro id issement opéré au sein 

du l iquide . 

Pour se servir du sch is toscope , et p r o d u i r e des 

couples c o m p l é m e n l a i r e s , il suffit de faire glisser 

l 'oculaire mn dans l ' anneau Im, j u s q u ' à ce que les 

deux images de l'orifice carré de ^ / a p p a r a i s s e n t ne t 

t e m e n t ; on tou rne ensui te l 'apparei l nop a u t o u r de 

son axe ver t ica l , dans u n e posi t ion telle que l ' une 

des images ait le m a x i m u m d'éclat et que l ' au t re soit 

éteinte. L ' i n s t r u m e n t est alors p r ê t pour tou tes les 

expér iences faites p a r une m ê m e pe r sonne ou pa r 

des observa teurs de m ê m e longueur de vue. On place 

les feuilles de gypse, l 'une après l ' au t re , sur l'orifice 

de la tab le t te fg, en les t o u r n a n t au tour de la ver t icale , 

pour che rche r les couleurs les plus sa tu rées . Dans ce 

cas , les deux images de l'orifice appara issen t colorées , 

chacune de la complémen ta i r e de l ' au t re , et l 'on ob

tient faci lement des couples de couleurs exac tement 

complémenta i res , et d 'une beauté r e m a r q u a b l e . 

Cette m a n i è r e de p r o c é d e r const i tue la mei l leure 

école et le moyen le p lus convenable pour acquér i r ' 

un j u g e m e n t p rompt et exercé sur l 'association 

des couleurs complémen ta i r e s . Elle peut encore 

servir à la r e c h e r c h e du c o m p l é m e n t de la nuance 

d 'un corps ou d 'un p igmen t . On essaye au schisto-
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4 2 D E S C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

scope u n e série de p laques de gypse , jusqu ' à ce que 

l 'on ait mis la ma in sur cel le qui fournit , p o u r l 'une 

des images , la cou l eu r donnée ; celle de l ' image voi

sine r e p r é s e n t e r a , m a t h é m a t i q u e m e n t , la c o m p l é 

m e n t a i r e . 

A défaut de sch is toscope , et dans les cas où Cé:lui-ci 

ne m è n e pas au b u t c h e r c h é , on aura r ecou r s à d 'au

t res p r o c é d é s . 

L'un d 'eux est fondé sur la m é t h o d e p roposée par 

Dove p o u r m é l a n g e r les cou leu r s sur la r é t ine . Un 

objet vu à t ravers un p r i s m e b i ré f r ingent para i ssan t 

doub le , il n 'es t pas difficile de d isposer , sur un fond 

noir , deux m o r c e a u x de t issu ou de papier co lo ré s ; 

à des d is lances telles q u e deux des q u a t r e images 

se s u p e r p o s e n t dans le c h a m p visuel et v iennent , pa r 

c o n s é q u e n t , se p e i n d r e sur la m ê m e p lace de la r é 

t ine , en m é l a n g e a n t l eu r s impres s ions . Une des cou

leurs é tant donnée c o m m e cons tan te , il suffira de faire 

var ier l 'au Ire j u s q u ' à ce que les deux images fusionnées 

p rodu i sen t l ' impress ion du b l a n c ou du gris n e u t r e . 

La c o m p l é m e n t a i r e sera d o n n é e p a r la. 

On peu t aussi t i re r par t i de la m é t h o d e i m a g i n é e 

par L a m b e r t p o u r m é l a n g e r les cou leurs sur la r é t ine . 

Soit (fig. 6) une p l aque de ve r re aussi inco lo re q u e 

poss ib le , disposons-la ve r t i ca lement , et r ega rdons obli

q u e m e n t à t ravers cet te glace l 'objet co loré a, l 'œil 

é l a n t p l a c é c o m m e l ' i n d i q u e l a f i g u r e ; en m è m e t e m p s , 

me t tons en b la cou l eu r dont on veut ajouter l'effet à 

celui de la p r e m i è r e . Celte d e r n i è r e sera vue par r é 

flexion sur la surface pol ie du ver re et les deux images 
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pour ron t se s u p e r p o s e r sur la r é t ine . E n r a p p r o c h a n t 

plus ou m o i n s les objets a et b de la p l a q u e , et en 

incl inant celle-ci p lus ou m o i n s , soit à droi te soit à 

gauche , on peu t a u g m e n t e r ou d i m i n u e r l ' in tens i té 

Fig 6. — Mëlho.le de Lambert pour mélanger les couleurs sur la réline. 

l umineuse de l 'une ou de l ' au t re c o u l e u r ; enfin, en 

variant la na ture de la cou leur b, on finira par t rouver 

la nuance qu i , a joutée à a, d o n n e du b lanc ou un 

gris neu t re . C'est le c o m p l é m e n t c h e r c h é , au m o i n s 

quant à la t e in te . Ainsi , si l 'une des cou leurs est de 

l ' ou t remer , la s e c o n d e sera du j a u n e qui n ' inc l ine 

t r o p ni vers le vert , ni vers l 'o rangé . Mais la c o u l e u r 

t rouvée ne sera pas néce s sa i r emen t c o m p l é m e n t a i r e 

quan t à l ' intensité phys io log ique . Ce de rn ie r cas n 'es t 

réalisé que si, a joutée à a, elle donne du b l a n c , 

lorsque les objets a et à éme t t en t à l 'essai p r é c é d e n t , 

et envoient à la r é t i ne , des fractions égales de l eu r 

l umiè re . 

La toupie c h r o m a t i q u e , d i sposée d 'après les i n d i 

cat ions de Maxwell , est éga lemen t ap t e à r é s o u d r e 

le p rob l ème (fig. 7, 8, 9) . 
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U DES COULEURS ET DE LEUR GÉNÉRATION. 

Les couleurs soumises à l ' expér ience sont por tées 

sur des d i sques en papier , de d imens ions un p e u 

m o i n d r e s que celles du d i sque de la t oup ie , et p r é -

a 
7, 

A 
F/g. 7 , — Toupie chromatique de 

Maxwell. 

sen tan t u n e fente d é c o u p é e , c o m m e le m o n t r e la 

figure 8. On en glisse trois le long de la tige ab (flg. 7), 

l 'un rouge , l ' au t re b leu 

e t le t ro i s ième vert, de 

telle façon q u ' u n e frac

t ion de c h a c u n d ' eux 

res te visible. On supe r 

pose ensu i te deux d i s 

ques p lus p e t i t s , u n 

b lanc et un noir ; le 

tout , vu d 'en hau t , pré

sente l ' appa rence de 
Fig. 9. — Superposition des disques. 

la figure 9. Les feuilles 

son t fixées dans une posi t ion invariable au m o y e n 

d 'un éc rou mobi le c (fig. 7), t o u r n a n t a u t o u r d 'un 

pas de vis qui t e r m i n e la tige au -dessus du d i sque . 

On m e t la toupie en m o u v e m e n t au moyen d ' une 

Fig. 8 . — Disque de papier pré
sentant une fente découpée. 
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corde et pa r le p r o c é d é o rd ina i r e b ien c o n n u . S u i 

vant la te in te a p p a r e n t e , on modifie , pa r t â t o n n e 

men t s , la disposi t ion pr imi t ive des d i sques co lo rés , 

jusqu ' à ce que l ' anneau ex té r ieur soit g r i s . 

Enfin, il ne res te p lus qu 'à va r ie r les r a p p o r t s de 

superficie en t re le b l anc et le no i r des d i sques cen

t raux p o u r a m e n e r à l 'égali té la c la r t é des deux 

anneaux. 

On juge t rès -b ien ainsi de la na tu re du gr is engen

dré par le m é l a n g e et l 'on s 'assure s'il est r é e l l emen t 

neu t re , c o m m e celui qu i r é su l t e de la superpos i t ion 

du blanc et du noir , ou non. Dans le de rn i e r cas , on 

corr ige par t â t o n n e m e n t s . 

Tout étant d isposé a ins i , on voit sur le ce rc le ex

te rne (fig. 9), divisé en 100 pa r t i e s éga les , d a n s 

quel le p ropor t ion les cou leurs employées e n t r e n t 

dans la compos i t ion du gr is . Rien n 'est p lus facile 

m a i n t e n a n t que de ca lculer le c o m p l é m e n t de cha

cune . Supposons , pa r exemple , que 37 par t ies de 

vermil lon, 27 d ' o u t r e m e r et 36 de vert é m e r a u d e 

forment du gr is . Veu t -on le c o m p l é m e n t du r o u g e -

vermi l lon , on saura q u e le bleu o u t r e m e r et le vert 

é m e r a u d e s'y t rouven t dans les r a p p o r t s de 27 à 36. 

On divise 100 dans le r appor t de 27 à 36 , on couvre 

ces deux pa r t s du d i sque , l 'une avec du bleu d 'ou

t r e m e r , l ' au t re avec du vert é m e r a u d e , ap rès avoir 

p r é a l a b l e m e n t enlevé le rouge , et l 'on fait t o u r n e r la 

t o u p i e ; la cou leu r e n g e n d r é e ainsi sera la complé 

m e n t a i r e du ve rmi l lon . En négl igeant les fractions, 

le pa r tage du ce rc le se fait dans la p ropor t ion de 

3 . 
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46 DES COULEURS ET DE LEUR GÉNÉRATION. 

•43" à 51°. Ainsi la t o u p i e c h r o m a t i q u e fournit la cou

l eu r c o m p l é m e n t a i r e du vermi l lon , si l 'on a disposé 

les d i sques bleu o u t r e m e r et v e r t - é m e r a u d e , de façon 

à la isser l ibres de la p r e m i è r e et ^ de l ' au t re . 

Ce r é su l t a t est facile à a t t e i n d r e , vu la d n i s i o n cen

t é s ima le du ce rc l e . En c o m p a r a n t d i r e c t e m e n t avec 

la c o u l e u r o b t e n u e , u n p a p i e r ou un t issu q u e l 'on 

veut e m p l o y e r c o m m e c o m p l é m e n t du vermi l lon , on 

s ' a ssure s'il r e m p l i l o u non cet te cond i t ion . Celte expé

r i ence a p p r e n d , en o u t r e , de c o m b i e n le ve r t -b l eu 

m a n q u e d ' in tens i té phys io log ique p o u r ê t r e le c o m 

p l é m e n t vrai du ve rmi l lon . Pa r t i e s égales (en surface) 

de ve rmi l lon et de son c o m p l é m e n t a i r e vrai doivent 

d o n n e r du gr is . L ' expé r i ence nous condu i san t aux 

n o m b r e s , 37 de ve rmi l lon et 63 de la cou l eu r qui 

e n g e n d r e avec lui le g r i s , il est clair que l ' in tens i té 

phys io log ique de ce t t e d e r n i è r e est à cel le du vrai 

c o m p l é m e n t c o m m e 37 est à 63 . P o u r a r r ive r à des 

c o u l e u r s suff isamment s a t u r é e s , il convien t d ' a 

voir à sa d isposi t ion u n e g r a n d e q u a n t i t é de p a 

p i e r s co lorés . On o b t i e n d r a , avec la t oup ie c h r o m a 

t i q u e , une cou leu r d ' a u t a n t mo ins s a t u r é e q u e ses 

deux é l é m e n t s cons t i tu t i f s sont plus é lo ignés par 

l e u r t e in te . Il faut d o n c c h e r c h e r , dans l 'essai final, à 

faire usage de d e u x c o u l e u r s aussi r a p p r o c h é e s que 

pos s ib l e . 

S'agit-il , pa r e x e m p l e , de d é t e r m i n e r la c o m p l é 

m e n t a i r e du bleu d ' o u t r e m e r , ce n 'es t pas au rouge et 

au ver t que l 'on au ra r e c o u r s , c o m m e dans l 'expé

r i e n c e c i -dessus d é c r i t e . On sait d ' avance que le 
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c o m p l é m e n t se t rouve dans la zone j a u n e du spec t r e . 

On p r e n d r a d o n c deux d i sques j a u n e s , l ' u n qui t i re 

à l ' o rangé , et l ' au t re au ve r t , et on les assoc iera au 

bleu d ' o u t r e m e r , en var ian t les r a p p o r t s , p o u r a t 

te indre l egr i s n e u t r e . On aura ainsi, ap rès é l imina t ion 

du bleu, deux j au nes o c c u p a n t ensemble tou te l a 

surface du cerc le et fournissant par l eur superpos i t ion 

une cou leu r c o n v e n a b l e m e n t sa tu rée . 

La toupie se r e m p l a c e avec avantage pa r un d i sque 

vertical fixé sur u n axe hor i zon ta l , mis en m o u v e m e n t 

au moyen d ' u n e c o r d e et d 'une manive l l e . Le m o u 

vement doit ê t re assez r a p i d e p o u r faire d i spa ra î t r e 

l a mo indre inégal i té de te in te du p la teau c i r cu la i r e . 

Tant qu 'on n 'a pas a t t e in t ce t te l imite , les r é su l t a t s 

sont incer ta ins ; en effet, un c h a n g e m e n t successif, 

mais trop lent , d a n s les cou leurs pe in tes sur la r é t ine , 

provoque des a p p a r e n c e s p e r t u r b a t r i c e s don t l ' é l u d e 

n'est pas du domaine, de cet ouvrage ( I ) . 

On peu t aussi m e t t r e la toupie sur u n pied fixe, 

qui p e r m e t d 'exposer sa surface p e r p e n d i c u l a i r e m e n t 

à l 'action d e la l u m i è r e i nc iden t e , et r é u n i r ainsi , 

j u squ ' à un cer ta in po in t , les avantages de l 'une ou 

de l ' au t re disposi t ion. 

Jusqu ' à p résen t , nous avons supposé , p o u r plus de 

s implic i té , q u ' u n e cou leu r n 'a toujours q u ' u n c o m 

p lémen t u n i q u e et nous avons c h e r c h é les moyens 

( I ) B r ü c k e , lieber den Nutzeffekt intermittirender Netzhaut

reizungen. [Sitzungsberichte der K. AkademiederWissenschaften 

mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. T . X L I X , p a r t i e 2 , 

p a g e 128.) 
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(1) A u b e r t , Physiologie der Xelzhaut; B r e s l a u , I8G5, p . 136. 

d e le d é t e r m i n e r pa r expé r i ence . Celte un i t é est s u 

j e t t e à res t r ic t ion . 

Il est évident q u e b l a n c - J - b lanc = b lanc . 

J e suppose u n e l umiè r e b l a n c h e , divisée en d e u x 

c o m p l é m e n t s colorés , le ver t -b leu et le r ouge , p a r 

e x e m p l e . Le rouge est c e r t a i n e m e n t le c o m p l é m e n t 

d u ver t -b leu . J 'a joute h ce rouge u n e nouvel le p r o 

po r t i on de b l anc , j ' o b t i e n s pa r là un rouge p lus c l a i r 

qu i sera le c o m p l é m e n t du ver t -b leu p r é c é d e n t , 

pu isqu ' i l doi t fo rcémen t d o n n e r du b lanc avec son 

c o n c o u r s . En c o n t i n u a n t ainsi p rogres s ivemen t les 

add i t i ons de b l anc , j e forme tou te u n e série de rouges 

de p lus en p lus c la i rs , d e plus en plus lavés, m a i s 

qui n ' en r e s t en t pas moins c o m p l é m e n t a i r e s du ver t -

b leu . Tous les m e m b r e s de ce t t e sér ie doivent p o s 

s é d e r la m ê m e n u a n c e , pu i squ ' i l s dé r iven t de la 

m ê m e c o u l e u r , p lus ou m o i n s lavée de b l a n c . 

L ' expér i ence a p p r e n d , c e p e n d a n t , que ce r ta ines 

c o u l e u r s se modif ient par là si p r o f o n d é m e n t que l 'on 

n e peu t plus r e c o n n a î t r e l eur te in te p r imi t ive . 

Tel est le b leu d ' o u t r e m e r ; il passe au violet p a r 

add i t ion de b l a n c , c o m m e le d é m o n t r e n t les expé

r i ences su ivantes . 

Soit un p la teau rotatif, b l a n c , divisé en 3 6 0 ° ; pei

gnons-y u n s e g m e n t de 60° en b leu d ' o u t r e m e r ; en 

faisant t ou rne r , nous ve r rons le d i sque c o l o r é , non 

e n b leu clair , ma i s en violet (1 ) . 

Môle-t-on su r la r é t i ne , par le p r o c é d é L a m b e r t 
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(fig. 6 ) , d e l ' o u t r e m e r et du b lanc , fourni pa r les 

p i g m e n t s b l ancs les plus pu r s , on Éprouve la sensation 

du v io le t . 

A u t r e essai : on appl ique t r è s -p r è s d e l 'œil un ver re 

co lo ré en b l eu foncé, le b o r d l ib re pa r t agean t la 

pup i l l e en deux par t ies égales , et on r e g a r d e une 

nuée b l a n c h e . Ce bord s'efface à peu près c o m p l è t e 

m e n t , à c a u s e de sa p r o x i m i t é de l 'œil . Les r ayons 

l u m i n e u x qui on t t raversé le verre d a n s son vois inage, 

et c e u x qu i ne fon t que le r a s e r se confonden t sur la 

r é t i n e , et l 'on p e r ç o i t u n e au réo lev io le t t e paral lèle k 

ce b o r d ; elle est le résu l ta t d u m é l a n g e de bleu et 

de b l a n c . 

En d i sposan t un verre b leu foncé sur un fond b l anc , 

de m a n i è r e à ce que le p r e m i e r pro je t te son o m b r e 

sur le second , on voit, à la l u m i è r e diffuse, u n e o m 

bre b l e u e e t une p é n o m b r e v io le t te . 

De s e m b l a b l e s modif icat ions s 'observent , b ien que 

d 'une m a n i è r e mo ins m a r q u é e , avec d 'au très cou leurs . 

Ainsi u n ve r r e j a u n e d 'o r foncé, emp loyé dans les 

m ô m e s cond i t i ons que le b l e u , fourni t u n e auréo le 

ou u n e p é n o m b r e d ' un j a u n e man i f e s t emen t r o u -

g e â t r e . 

Le j a u n e de c h r o m e m é l a n g é au b l a n c , par le p r o 

cédé L a m b e r t , d o n n e un j a u n e o rangé t rès-clair . 

Les m i n i u m s offrent éga l emen t , dans les m ô m e s 

c i r c o n s t a n c e s , ce t te t e n d a n c e à virer au r o u g e , mais 

elle e s t m o i n s év idente q u e p o u r le j a u n e de c h r o m e . 

Uuan t a u r o u g e et au ver t , ils ne font que pâlir pa r 

a d d i t i o n de b l a n c , sans c h a n g e r de n u a n c e . Le ver t -
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Lieu a donc , dans tous les cas, le m ê m e rouge c o m m e 

c o m p l é m e n t ; en d ' au t re s t e r m e s , les c o m p l é m e n 

ta i res du vert-bleu forment u n e série cons t i tuée p a r 

la m ô m e cou leu r rouge , r e n d u e de plus en p lu s 

pâ le (I). De m ê m e , tous les c o m p l é m e n t s d 'un r o u g e 

d o n n é a p p a r t i e n n e n t à la m ê m e espèce de ve r t -b l eu , 

et ne du rè ren t q u e par la c la r té . 

Il n 'en est pas de m ô m e du j a u n e et du b leu . 

Le j a u n e de c h r o m e o rd ina i r e (pâle) a p o u r c o m 

p l é m e n t sa turé le bleu d ' o u t r e m e r , ou une cou l eu r 

t rès-vois ine , p lacée du côté du b leu vert . Mais à m e 

sure que la sa tura t ion du c o m p l é m e n t d i m i n u e , celui-

ci passe au bleu violet, et enfin au lilas. 

Le b leu cyan ique est c o m p l é t é par le j a u n e d 'o r , 

si son c o m p l é m e n t est sa tu ré , ou pa r un o rangé pâ le 

s'il l 'est moins . 

D 'après la m a r c h e géné ra l e de ces p h é n o m è n e s , 

on peut dire : La lumiè re que nous appe lons b lanche 

se c o m p o r t e , lo rsqu 'on la mélange avec des l u m i è r e s 

c o l o r é e s , p o u r p rodu i r e u n e impress ion s imul 

t anée sur la r é t ine , c o m m e si, au lieu d ' ê t re tou t à 

fait b l a n c h e , elle contena i t un excès de r o u g e . En 

appe l an t surfaces b lanches , cel les qui réfléchissent 

(1) Cea d o n n é e s n e son t e x a c t e s q u e p o u r l a l u m i è r e d u j o u r . 

J e p r e n d s , e n effet, c o m m e l u m i è r e s n a t u r e l l e s ce l les q u ' e l l e 

f o u r n i t e u p l e i n m i d i a v e c u n c ie l c o u v e r t . A la l u m i è r e a r t i f i 

c i e l l e d u gaz o u d ' u n e l a m p e , l u m i è r e q u i e s t j a u n e , on t r o u v e 

a u s s i q u e l e r o u g e e t le v e r t s o n t d e s c o u l e u r s s e n s i b l e s , l o r s 

q u ' u n les s o u m e t a u x e x p é r i e n c e s p r é c é d e n t e s . L e s t e i n t e s o b 

t e n u e s p a r l e m é l a n g e d u L iane s o n t p l u s j a u n â t r e s q u ' e l l e s n e 

l e s e r a i e n t l e j o u r , p o u r les t o n s i n f é r i e u r s de c e s n u a n c e s . 
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la lumière du j o u r sans c h a n g e m e n t s c h r o m a t i q u e s , 

nous devons a d m e t t r e que la l umiè re diffuse du jou r 

est rougeàtre (1). 

De ce que nous la cons idé rons g é n é r a l e m e n t 

comme b l anche , il ne découle pas qu 'e l le est rée l le 

ment incolore , car nous avons u n e t e n d a n c e p ro 

noncée a, appe le r b l anche la l u m i è r e d o m i n a n t e . 

Ainsi, si nous nous servons l o n g t e m p s d 'une lune t t e 

d'un vert pâle , nous finissons par c o n s i d é r e r c o m m e 

blancs les objets que nous voyions tels avec u n œ i l 

dépourvu d 'auxil iaire (2 ) . 

Il convient ici de fixer no t re a t tent ion sur u n e c i r -

( i ) Voir mon t r a v a i l s u r l e s c o u l e u r s c o m p l é m e n t a i r e s e t l e s 

c o u l e u r s de c o n t r a s t e : Sitiungsberichte der k. Académie der 

Wissenschaften, mathemaiish-naturwissenschaftliche Classe ; 

t . U , 2 e p a r t . , p . 4 b l . 

(2; Les c o n s i d é r a t i o n s s u i v a n t e s f e r o n t c o m p r e n d r e c o m m e n t 

le r o u g e , qui d o m i n e d a n s la l u m i è r e d u juin- e t q n i é c h a p p e 

a lors à n o t r e o b s e r v a t i o n , p e u t d e v e n i r s e n s i b l e p a r l e m é l a n g e 

du bleu avec la l u m i è r e b l a n c h e . Soit (fig. 10) u n d i s q u e ab m u n i 

d ' u n e t ige v e r t i c a l e fixe cd, s u s 

p e n d u e en d lie s y s t è m e n ' a u r a , -^f 

c o m m e po in t f ixe, q u e le p o i n t \ 

d). A d m e t t o n s , de p l u s , q u e le \ 

d i sque e t sa t ige ne s o n t p a s so l - \ _ _ -^.l 

l ici tes p a r la p e s a n t e u r . S u s p e n -

dons a u t o u r de ce d i s q u e d e s y 

poiils p r o p o r t i o n n e l s à la c l a r t é •— 

des d i v e r s e s l u m i è r e s é l é m e n 

t a i r e s , e t d i s p o s é s de façon q u e l e Fi3.: , 1 0 : ~ D ' , 5 " u e P ° , u r " ° d r e 

^ B i b l e l e r o u g e p a r l e m é l a n g e d u 

p la l eau soit t e n u h o r i z o n t a l e - b l e u e t d e l a I u m i c r e b l a n c h e , 

m e n t , d a n s l e cas où les l u m i è 

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

p u r . Si n o u s c h a n g e o n s l e s p o i d s p o u r l e s r e n d r e p r o p o r t i o n n e l s 

a u x c l a r t é s d e s l u m i è r e s q u i c o m p o s e n t l a l u m i è r e d u j o u r o u l a 
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cons tance q u e nous n ' a v o n s pas s ignalée jusqu'à, 

p résen t . 

La lumiè re qui a r r i v e a u f o n d de no t re œil ne p é 

nè t re p a s t o u t e à l r a v e r s l a p u p i l l e s e u l e m e n t . L a sc lé

ro t ique (cornée o p a q u e , q u i n e l'est pas au t an t q u e 

son nom semble l ' i n d i q u e r ) e t le tissu vascula i re , 

sous- jacent , en l a i s sen t filtrer une cer ta ine dose . 

Cette l umiè r e se c o l o r e e n r o u g e pa r son passage à 

t ravers les m e m b r a n e s d e l ' œ i l . Elle ne p r o d u i t pas 

d'effet uti le dans l ' a c t e d e l a vision ; elle est r é p a n 

d u e d 'une m a n i è r e di f fuse s u r la r é t ine et d i m i n u e , 

en raison de sa c o u l e u r , l a sensibi l i té d e la ré t ine 

p o u r le rouge . 

s o i t - d i s a n t l u m i è r e b l a n c h e , l e p l a t e a u n e r e s t e r a p l u s h o r i z o n 

t a l ; il i n c l i n e r a d u c ô t é d u r o u g e . 

C e t t e t e n d a n c e a u r o u g e n ' e s t p l u s s e n s i b l e p o u r n o u s ; e l le e s t 

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

o p t i q u e e t d e n o s p e r c e p t i o n s . S I n o u s d o u b l o n s , t r i p l o n s , e t c . , 

l es p o i d s s u s p e n d u s a u t o u r d u p l a t e a u , c e l u i - c i n e c h a n g e r a p a s 

d e p o s i t i o n , vu q u ' i l n ' a p a s d e p o i d s . C 'es t le c a s où l 'on a jou te 

d u b l a n c à d u b l a n c . L ' e f f e t t o t a l s e r a e n c o r e b l a n c . C o n s i d é r o n s , 

a u c o n t r a i r e , le cas où l ' o n a j o u t e d u b l a n c à d u b l e u . Les p o i d s 

r e s t e r o n t en p l a c e , m a i s l e u r g r a n d e u r s e r a modi f i ée de faç:jn 

q u e le p l a t e a u i n c l i n e f o r t e m e n t v e r s l e b l e u . La c o u l e u r e s t 

b l e u e . A j o u t o n s à c e m o m e n t d e n o u v e a u x p o i d s p r o p o r t i o n n e l s 

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

d i t e b l a n c h e . C e u x - c i p r o d u i r a i e n t à e u x s e u l s u n e l é g è r e i nc l i 

n a i s o n v e r s le r o u g e , n u l l e m e n t c o m p a r a b l e en i n t e n s i t é à l ' incl i 

n a i s o n p r i m i t i v e , c a r n o u s a v o n s s u p p o s é le b l eu s a t u r é . Il r é s u l t e 

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

t r è s - f a ib l e , d ' u n e p a r t q u e l e d i s q u e i n c l i n e r a m o i n s ve r s le b l e u , 

la c o u l e u r s e r a p l u s c l a i r e . D ' u n a u t r e c ô t é , l ' i nc l i na i son s e r a 

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

b l e u e t l e r o u g e , p l u s p r è s d u p r e m i e r q u e d u s e c o n d . L a c o u 

l e u r l a v é e a v e c d u b l a n c d e j o u r s e r a d o n c v i o l e t t e . 
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Si j e me place en face d 'une fenêt re , de façon que 

la l umiè re t ombe sur moi en venant de la g a u c h e , et 

si p e n d a n t que je fixe un pap ie r b lanc je fe rme a l te r 

na t ivement l 'œil dro i t et l 'œil gauche , le papier pa 

raî t ve rdâ t r e avec l 'œil g a u c h e e t rougeà t r e avec le 

dro i t . E n effet, l 'œil gauche exposé a, la lumiè re 

ex té r i eu re laisse passer b e a u c o u p plus de lumiè re à 

t ravers la sc l é ro t ique , q u e l 'œil d ro i t . 

Cette l umiè r e sc lérot ica le est é v i d e m m e n t u n e 

cause d e t roub le et d ' e r r eu r . Je dois donc a c c o r d e r 

plus de confiance à l 'œil droi t q u ' a u gauche et a d 

me t t r e que la l umiè r e du j o u r réfléchie sur le papier 

est rougeà t re . 

La l u m i è r e d i r e c t e du soleil n o u s p a r a î t j aunâ t r e , et 

non rougeà t r e . Cette différence dépend de l ' in tens i té . 

Le rouge m o n o c h r o m a t i q u e , à m e s u r e que son in 

tens i té a u g m e n t e , nous para î t rouge- jaunâ t re , pu is 

b l anc - j aunâ t r e . On c o m p r e n d , d ' après cela, c o m 

m e n t l ' apparence rougeà t r e de la l umiè re diffuse se 

change en j a u n e , sous l ' influence d 'une lumiè re p lus 

éc la tan te . 

Les pe in t res a d m e t t e n t , géné ra l emen t , que la lu

mière diffuse du j o u r est b leu tée , p a r c e qu 'e l l e nous 

appara î t t e l l e , en compara i son avec celle d 'une 

l a m p e , et p a r c e q u e l 'on se sert de te intes b leu tées 

pour r e p r o d u i r e les effets de l umiè r e aé r i enne . Ce 

bleu est relat if ; c o m p a r é à la lumiè re d 'une l ampe , 

il nous semble b leu parce que celle-ci est t r è s - j aune . 

Les lumiè res aé r iennes sont b leues , p o u r nous , pa r ce 

qu 'e l les sont réfléchies par le ciel bleu et parce qu 'on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Jes c o m p a r e soit avec la l u m i è r e j a u n â t r e des r ayons 

d i rec t s , ou avec les lumiè res réfléchies pa r les objets 

t e r r e s t r e s qui ne sont pas b l eus . 

La te in te r o u g e â t r e de la l u m i è r e du j o u r n 'a , en 

géné ra l , pas d ' inf luence su r la r e p r o d u c t i o n des 

objets en p e i n t u r e , ca r cet te m ô m e l u m i è r e éclaire 

à la fois les objets et leur i m a g e . Nos cou leu r s b lan

ches sont en définitive des corps qui réf léchissent la 

l umiè re du j o u r avec le moins d 'a l té ra t ion . 

D'un au t re cô té , nous cons idé rons les objets na tu 

re ls et leurs images , avec le m ô m e œil modifié par 

la l umiè re sc lérot ica le rouge , et dans les deux cas 

nous n 'avons pas consc ience de cet te p r é d o m i n a n c e 

du rouge . Cependan t dans le m é l a n g e des couleurs 

avec lesquel les nous c h e r c h o n s a imi te r la na tu re , 

nous observons des p h é n o m è n e s qui nous rappe l len t 

que la l umiè re du j o u r n 'es t pas tout à fait b l a n c h e . 

§ 6. — Système des couleurs. 

Je c h e r c h e r a i , dans ce chap i t r e , à g r o u p e r systé

m a t i q u e m e n t les cou leurs pigmentaires, en p renan t 

ce t te express ion dans sa plus large accep t ion . Nous 

e n t e n d o n s par là, non - seu lemen t les cou leurs sus

cep t ib les d 'ôtre r ep rodu i t e s pa r nos p i g m e n t s , mais 

e n c o r e celles que nous pouvons e s p é r e r r e p r o d u i r e 

un j o u r , g râce aux p rog rès d e l à ch imie . 

P o r t o n s les cou leurs é l émen ta i r e s sur un cerc le , 

dans leur o rd re d e success ion spec t ra le , en opposan t 

d i a m é t r a l e m e n t les c o m p l é m e n t s respec t i f s ; nous 
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\ei-t bhu 
Fig. Il . — Cercle chromatique. 

des angles m e s u r é s par l ' in terval le d 'une c o u l e u r 

à l ' au t re . 

Ce cerc le peut ê t re simplifié c o m m e le m o n t r e la 

figure d 2 . 11 me res tera i t a lors à in terca ler en t r e le 

Dieu 
^ - ~ ^ 

/ 
Pourpre 

i 

1 Rouq 

V 
V e r * \ 

1 

Jaune 

Fig. 12. —Cercle chromatique simplifié. 

bien et le pourpre-v in le t , et en t r e le j aune et le ver t , 

le c o m p l é m e n t du violet, le j aune -ve r t (1). 

(1) T o u s l e s ce r c l e s c h r o m a t i q u e s , c o n s t r u i t s d a n s les d i v e r s 

cons t ru i rons ainsi le ce rc le c h r o m a t i q u e (flg. 11). 

Nous laissons p rov i so i remen t i n d é t e r m i n é e la va leur 
ltûtige 
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Fiff. 13. — Sphère chromatique. 

b l a n c , an pôle opposé le noir , et d i sposons sur sa sur

face les diverses dég rada t ions en t r e la cou l eu r sa-

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

o p p o s é e à l ' o u t r e m e r e s t t r o p o r a n g é e , sa t e i n t e n ' e s t p a s assez 

j a u n e ; de p l u s l e v e r t c o r r e s p o n d a n t a u r o u g e s p e c t r a l d e v r a i t 

i n c l i n e r d a v a n t a g e v e r s l e v e r t b l e u . C e t t e o b s e r v a t i o n s ' a p p l i 

q u e é g a l e m e n t a u c e r c l e c h r o m a t i q u e de C h e v r e u l (Exposé d'un 

moyen de définir et de nommer les couleurs, d'après une mé' 

thode précise et expérimentale. P a r i s , 1 8 0 1 . Mém. de l'Institut, 

Académie des sciences, t . XXXIII, e t Des couleurs au point de 

vue de leurs applications aux arts industriels. P a r i ? , 1 8 6 4 ) . Ce 

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

des t e i n t e s , e9t d iv i sé e n s o i x a n t e - d o u z e c o u l e u r s . L ' e r r e u r d a n s la 

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

r o n q u a t r e c o u l e u r s , so i t l a V 1 8 p a r t i e d u c e r c l e , ce l le d a n s l e s 

p o s i t i o n s r e s p e c t i v e s d u j a u n e e t d u b l e u d ' o u t r e m e r p e u t ê t r e 

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

f r a n c h e s , à ' / s Q U c e r c l e Q u a n t a u x c o u l e u r s q u i c o r r e s p o n d e n t 

a u x m i n i u m s e t a u x b l e u s v e r d â t r e s o p p o s é s , e l l e s s o n t c o n v e n a 

b l e m e n t d i s p o s é e s . Avec c e s r e c t i f i c a t i o n s , l e l e c t e u r s e r a à m ê m e 

d e t r o u v e r l e s c o u l e u r s r é e l l e m e n t c o m p l é m e n t a i r e s e t de les o p -

Ceci posé , p r e n o n s ce cerc le c o m m e é q u a t e u r 

d ' u n e sphè re ; m e t t o n s à l 'un des pôles (fig. 13) le 
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tu rée et le b lanc d 'une par t et cet te m ê m e cou l eu r 

saturée et le noi r de l ' au t r e . Nous fo rmons ainsi les 

dégrada t ions de tons , q u e l 'on d is t ingue sous le n o m 

de couleurs pures, l esquel les ne r e n f e r m e n t pas de 

gris . 

Tous les r e p r é s e n t a n t s d ' une m ê m e n u a n c e sont 

disposés sur u n seul et m ê m e m é r i d i e n . L 'axe \er-

tical con t ien t , en al lant du b lanc au no i r tou tes les 

dégrada t ions du gris n e u t r e ou n o r m a l . Ainsi , le 

corps de la s p h è r e r en fe rme , si nous supposons la 

p o s e r d i a m é t r a l e m e n t d a n s l e c e r c l e de M. C l i e v r e u l , d o n t l ' u s a g e 

n e p e u t q u e 9e r é p a n d r e , g r â c e a u fini de l ' e x é c u t i o n . 

C e r t a i n s c e r c l e s c h r o m a t i q u e s o n t é t é c o n s l r u i t s s a n s a u c u n e s 

n o t i o n s p h y s i o l o g i q u e s e t o p t i q u e s e t p a r le s i m p l e m é l a n g e d e s 

p i g m e n t s co lo ré s . On i n s c r i t u n t r i a n g l e é q u i l a t é r a l d a n s la c i r c o n 

f é r e n c e , on d i spose le r o u g e , l e b l e u e t le j a u n e a u x t r o i s s o m 

m e t s , p u i s on p l a c e les c o u l e u r s r é s u l t a n t d u m é l a n g e d e ces 

t r o i s , p r i s e s d e u x à d e u x , d a n s l e s a r c s s o u s - t e n d u s p a r l e s dites 

d u t r i a n g l e , de façon à o p p o 

se r d i a m é t r a l e m e n t ce l les 

d o n t la c o m h i n a i s n n p r o d u i t 

u n e t e i n t e f o n c é e , n e u t r e , 

s e m b l a b l e à cel le d ' u n l av i s à 

l ' e n c r e d e C h i n e (fig. 14) . P a r 

le m é l a n g e d e s t r o i s c o u l e u r s 

d i t e s primitives, c ' e s t - à - d i r e 

d u r o u g e , d u b l e u e t du j a u n e 

a p p l i q u é s s u r p a p i e r b l a n c , 

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

t o u s les effets d é s i r a b l e s : il 

jauiu 

o/'olrt 

vrrt 
ii. — Cercle chromatique. 

en r é s u l t e q u e de s e m b l a b l e s c e r c l e s n e m a n q u e n t p a s d ' i n t é r ê t 

p o u r l u i , m a i s ils n ' o n t a u c u n e v a l e u r d a n s l ' é t u d e p h y s i c o - p h y 

s io log ique d e s c o u l e u r s . 

L a m b e r t c o m p o s a i t dé jà t o u t e s les t e i n t e s y c o m p r i s le n o i r , 

a v e c le s e c o u r s d e s t r o i s p r i m i t i v e s , p l u s le b l a n c q u i s e r v a i t d e 
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t ransi t ion g radue l l e d 'une cou leur à l ' au t re , toutes 

les nuances i n t e rméd ia i r e s ent re le gris no rma l et 

les cou leurs pu re s . Cette s p h è r e a été cons t ru i te et 

pe in te pour la p r e m i è r e fois par le pe in t r e Ph i l ippe 

Otto Runge. (1 ) . Avant lui, Lamber t avait g r o u p é les 

cou leurs d 'une man iè re tou t aussi complè t e , dans 

une p y r a m i d e . 

La cons t ruc t ion de Runge est t rés- incomplèln , mais 

ce défaut doit ê t re mis , moins sur le compte de 

l ' au teur et su r une conna i ssance insuffisante de la 

ques t ion , que sur celui d 'une p é n u r i e des couleurs 

nécessa i res p o u r réal iser indus t r i e l l ement un s e m 

blable travail. 

La s p h è r e , c o m p a r é e à la p y r a m i d e de Lamber t , 

fond. P r a n g e n d i t avo i r c o n n u u n p e i n t r e n é e r l a n d a i s q u i , s u r la 

c o m m a n d e d e ses c o m p a t r i o t e s , c o p i a , en c o u l e u r s à l ' e a u , d e s 

t a b l e a u x r e n o m m é s des g a l e r i e s a l l e m a n d e s , e n se s e r v a n t u n i 

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

d ' e n c r e de C h i n e . 

S a n s a u c u n d o u t e l e s e c o u r s d ' a u t r e s c o u l e u r s es t u t i l e p o u r 

f o r m e r d e s n u a n c e s be l l e s e t i n t e n s e s , m a i s il e s t t o u j o u r s p o s 

s ib le de c o m b i n e r les t r o i s c o u l e u r s s u s m e n t i o n n é e s , de m a n i è r e 

à p r o d u i r e u n r é s u l t a t c o n n u . Doit-on p e i n d r e a v e c p e u ou b e a u 

c o u p ûa c o u l e u r s ? C e t t e q u e s t i o n e s t d i s c u t é e d e p u i s l o n g t e m p s et 

s e t r o u v e déjà p o s é e . p a r F i e l d {Chromatographie, e d i t . a l l e m . 

W e i m a r , 1836). N o u s a p p r e n d r o n s à c o n n a î t r e a u x § § 7 e t 14 , les 

r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s le m é l a n g e des c o u l e u r s p r o d u i t u n a u t r e 

effet s u r la p a l e t t e d u p e i n t r e q u e s u r l a r é t i n e On doi t c o n c l u r e 

n é c e s s a i r e m e n t d e là , q u ' u n s y s t è m e des c o u l e u r s fondé s u r les 

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

l e s c o n s i d é r a t i o n s p h y s i o l o g i q u e s e t e s t h é t i q u e s . 

(1) Die Farben Kugel oder Construction des Verhältnisses aller 

Mischungen der Farben zu einander und ihrer vollständigen 

Affinität. H a m b u r g , 1810. 
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n'offre pas d 'avantages bien m a r q u é s . On pour ra i t 

aussi bien faire usage d 'un el l ipsoïde, d 'un .cône, 

d 'un fuseau ou , c o m m e Doppler , d 'un oc tan t s p h é -

r ique (partie d 'une s p h è r e divisée en hu i t par t i es 

égales). Tout d é p e n d de l ' idée q u e l'on se fait d e 

la distance des cou leurs sa turées pu res , au b lanc 

et au noi r . Comme a u c u n e de ces disposi t ions ne 

présente de ra ison d ' ê t re spécia le , en tant qu'i l 

s ' ag i tde cou leurs p igmen ta i r e s en généra l , et non de 

que lques -unes d 'el les en par t icul ier , j ' a i adop té la 

sphère , et cela p o u r les ra isons suivantes ; 

l ° L a sphère ne p r é s u p p o s e la p r é d o m i n a n c e d 'au

cune des couleurs pu re s . 

2° Toutes les pai res de c o m p l é m e n t s'y t rouvent 

dans des rappor t s ana logues . 

3° On s 'oriente fac i lement sur la sphè re , en lui a p 

pl iquant la n o m e n c l a t u r e de la sphère t e r re s t r e . 

Ainsi tout le m o n d e me c o m p r e n d r a , quand je 

par lerai de l ' équa teu r , des mér id i ens , des g rands 

cercles , des pôles (blanc et noir) , de l 'axe. 

Poussons donc plus loin l ' examen de not re sphère , 

et basons no t re nomenc l a tu r e sur cet te d o n n é e . 

Toute couleur , avons-nous vu, peut ê t re cons i 

dé r ée c o m m e la r éun ion d 'une couleur sa turée et 

d 'un gris plus ou moins clair ou plus ou moins foncé 

(y compr i s le b lanc .e t le noir , v o i r a u § 2 ) . J 'appel le 

teinte ce t te cou leu r sa turée . Toutes les couleurs si

tuées sur un plan d e section de la sphè re , allant d 'un 

méridien j u squ ' à l 'axe, pas au delà , appa r t i end ron t 

à la m ê m e te in te . Ainsi nous t rouvons le bleu o u t r e -
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60 D E S C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

m e r en un po in t d e l ' é q u a t e u r ; pa r ce point passe un 

m é r i d i e n . J e dir ige m a sect ion de façon h y con fondre 

c e m é r i d i e n , l 'axe fo rman t la l imi te . Le d e m i - c e r c l e 

c o m p r i s e n t r e l 'axe d ' u n e pa r t , et le d e m i - m é r i d i e n 

p a s s a n t par le b leu o u t r e m e r , de l ' au t re , r e n f e r m e r a 

t o u t e s les cou leurs qu i on t la t e in te de l ' o u t r e m e r et 

n ' e n con t i end ra pas d ' au t r e s . 

Le plan d ' une pare i l l e section est un plan m é r i 

d i e n . 

Le p lan m é r i d i e n p o u r nous ne r e p r é s e n t e d o n c 

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

Supposons la s p h è r e c o m p o s é e d ' une série con t i 

n u e d 'e l l ipsoïdes de r évo lu t ion , e n g e n d r é s p a r la 

ro ta t ion d 'e l l ipses a u t o u r 

de l 'axe c o m m u n (B. N . , 

fi g. 15). 

L 'e l l ipse ex te rne est un 

cerc le qui e n g e n d r e la 

s p h è r e . 

ISIon plan m é r i d i e n 

c o u p e é v i d e m m e n t tous 

ces el l ipsoïdes. Les cou-

Fig. (s. —sphè re composée leurs de ce plan qui cor-
d'el l ipsoï ies. , . , * 

r e s p o n d e n t a une m ê m e 

sur face el l ipsoïdale fou rn i ron t p o u r moi une nuance. 

Cet te définition de la n u a n c e se confond avec le sens 

q u ' a t t a c h e n t les b r o d e u s e s à ce t e r m e . 

El les d isen t , en effet, une sér ie de laines ou de soies 

n u a n c é e s , p o u r i n d i q u e r tou tes les dég rada t ions de 

t ons d ' u n e m ê m e c o u l e u r . On voit fac i lement q u e 
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c h a c u n e de ces n u a n c e s possède n o n - s e u l e m e n t u n e 

te in te p r o p r e , ma i s enco re un degré d é t e r m i n é de 

sa tu ra t ion . 

P o u r c h a q u e demi -e l l ipse de sect ion, la cou leur 

équator ia le est p l acée e n t r e deux cou leurs de m ê m e 

te inte , l ' une p lus s a tu rée , celle du d e h o r s , l ' au t re 

moins , celle du d e d a n s . 

On c o m p r e n d r a fac i lement m a pensée lo r sque je 

di ra i , en pa r l an t d e deux cou l eu r s , qu ' e l l e s on t la 

m ê m e te in te , m a i s qu 'e l les ne sont pas éga lement 

nuancées . 

Je n ' e n t e n d r a i pas avancer par là, q u e l 'une est 

p lus claire que l ' au t r e , car dans ce cas elles se t rou

veraient à des d i s t ances inégales de l 'un ou l ' au t re 

pôle , mais que tou t en a p p a r t e n a n t au m ô m e plan 

mér id i en , on doi t les c h e r c h e r sur des el l ipsoïdes 

différents. 

Dans c h a q u e n u a n c e j e d i s t ingue divers deg rés de 

c lar té . E n m e servant d ' u n e expression usi tée , 

quo ique d é f e c t u e u s e , j e dis que p o u r u n e m ô m e 

nuance nous avons des tons p lus ou moins c la i rs . 

De cet te m a n i è r e , la p lace d 'une cou leur dans la 

sphè re est pa r f a i t emen t fixée. La te in te d é t e r m i n e 

le p lan m é r i d i e n ; la nuance ou degré de sa tu ra 

t ion condu i t à la conna i s sance de la demi-e l l ipse 

de sect ion ; enfin le d e g r é de c la r té m a r q u e sa 

vraie posi t ion su r ce t t e demi-el l ipse dont la ro ta

t ion e n g e n d r e l ' e l l ipsoïde . 

Supposons tou tes les cou leu r s de m ô m e clar té , 

d isposées de façon que leurs dis lances (dislances 
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mesurée s eu l igne droite) au pôle b l a n c , divisées 

p a r c e l l e s au pôle noir, donnen t toujours le m ô m e 

quot ien t . Pour le p lan équa tor ia l , ce quo t ien t est 

l 'uni té , et le gris du cen t re au ra la m ê m e clar té q u e 

les cou leurs sa turées de l ' équa teu r . 

Ne nous d iss imulons c e p e n d a n t pas , que no t r e 

sys t ème soulève bien des object ions. En p r e m i e r 

lieu, il r epose sur l 'emploi d 'un cercle c h r o m a t i q u e 

dans l eque l , il est vrai, les complémen t s sont d i rec 

t e m e n t o p p o s é s , mais où le n o m b r e de degrés sé

pa ran t les cou leurs choisies a r b i t r a i r e m e n t ; en 

second lieu on peut faci lement i n t rodu i r e , par la 

p e n s é e , toutes les cou leurs p igmenta i re s dans la 

s p h è r e , mais s'il s 'agissait d 'en réal iser l ' exécut ion , 

ne fût-ce que pour les cou leurs les p lus i m p o r 

t an tes , telles que vermil lon, j aune de Naples , o u t r e 

mer , e tc . , nous recu le r ions épouvantés . Nous ne pos

sédons pas, en effet, les moyens d ' exécu te r les m e 

sures nécessa i res . 

Quant au p r e m i e r point , Newton par tage le ce r 

cle ent re les sept cou leurs é l émenta i res du spec t re 

d 'après les r appor t s des notes de la g a m m e , 1/9, 

1/10, 1/16, 1/9, 1/10, 1/16, 1/9. Il ob t i en t ainsi 

u n e disposi t ion d ' après laquel le , au tan t que les m e 

sures et les dessins de Newton p e r m e t t e n t d 'en 

j u g e r ( I ) , les c o m p l é m e n t s sont assez exac tement 

opposés . 

C o m m e , dans l 'état actuel de la s c i ence , une 

(1) I I . G r a s s m a n n , Zur Théorie der Farbenmischuny (Pog-

gendorjfs Annulen der Physik und Chemie,i. L X X X I X , p . 7(j). 
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compara i son des couleurs du cercle c h r o m a t i q u e 

avec la g a m m e musica le n 'a plus sa raison d ' ê t re , 

il ne s emble plus ut i le d ' en t i re r les pr incipes 

pour la d é t e r m i n a t i o n des dis tances angula i res des 

couleurs . 

Outre la cond i t ion de m e t t r e toujours exac tement 

en opposi t ion d i amé t ra l e les cou leurs c o m p l é m e n 

ta i res , il convient de c h e r c h e r et l 'on a c h e r c h é , e n 

effet, à d isposer r é g u l i è r e m e n t les diverses d é g r a d a 

tions de cou leu r s . Ainsi on ne placera pas le j aune à 

une d i s tance de que lques deg rés seu lement du rouge , 

car dans ce cas, les dégrada t ions du rouge au j a u n e 

et celles du ve r t -b leu au b l e u - o u t r e m e r se p re s se 

ra ien t sur un peti t espace , tandis que les dég rada 

t ions du j aune au ver t -b leu et de l ' ou t remer au rouge 

s 'é ta leraient d 'une m a n i è r e d é m e s u r é e . D 'un au t r e 

côté , il est difficile de fixer u n e règle préc ise p o u r 

ob ten i r une division régu l i è re . On est en droi t de la 

cons idé re r c o m m e t e l l e , l o r sque les pai res de 

nuances t rès-vois ines , et dont les différences sont 

tou t jus te encore appréc iab les , sont si tuées à une 

égale dis tance angula i re . La sensibilité de notre j u 

gemen t différentiel n 'es t pas égale pour toutes les 

régions du cercle c h r o m a t i q u e , et les valeurs de 

cette sensibi l i té var iable ne sont pas dé t e rminées 

e x p é r i m e n t a l e m e n t . D 'après ma p r o p r e expér ience , 

les diverses nuances du p o u r p r e se reconna i ssen t 

mieux que celles du vert . Si j e ne me t r o m p e , les 

d is tances angula i res des nuances vertes seront plus 

g randes q u e celles des p o u r p r e s . Mais dans ce cas, 
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64 DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

u n e disposiLion tou t à fait r égu l i è re ne pour ra s 'ac

co rde r avec la règ le énoncée plus hau t , de l 'opposi

tion d iamét ra le des c o m p l é m e n t s . On d i m i n u e l ' a r 

b i t ra i re , en p laçan t au s o m m e t d 'un t r iangle e q u i 

lateral trois cou l eu r s , don t le mé lange forme le b l anc . 

Le blanc, et par c o n s é q u e n t aussi le gr is , t r ouve ron t 

l eur place au cen t r e de gravi té du t r iangle . P o u r d é 

t e r m i n e r ce cen t r e , on suppose nul le la masse du 

t r iangle , et l 'on affecte c h a c u n e des t rois couleurs 

d 'un poids p r o p o r t i o n n e l à la quan t i t é de cet te c o u 

leur qui , unie aux deux au t r e s su r la r é t ine , donne 

la sensat ion du gris n e u t r e . En suivant une m é t h o d e 

i nd iquée pa r Maxwell (1 ) , on peu t alors d é t e r m i n e r 

la posi t ion de toutes les cou leurs suscept ib les d ' ê t re 

app l iquées su r la toupie c h r o m a t i q u e , par r a p p o r t 

aux trois p r e m i è r e s et d ' après un p r inc ipe u n i q u e . 

Ainsi , cet obse rva teu r t rouve q u e sur sa t oup ie (voir 

le § S) le gris neu t re est e n g e n d r é par la supe rpos i 

t ion de 37 par t ies de vermi l lon , 27 par t ies d ' o u t r e 

m e r et 36 par t i es de vert é m e r a u d e (2). 

Ce m ê m e gris se forme é g a l e m e n t sur le d i sque 

de la t oup ie par le m é l a n g e de 28 par t ies de b l anc et 

de 72 par t i es de noir . 

Il pose , d ' ap rès cela , l ' équa t ion 1 : 37 V - f - 2 7 N - j -

(1) Experiments on colour as perceived by the eye (Transactions 

of the Royal Society of Edinburgh, t . X X I , p a r t . I I [for the ses

sion 1 8 5 4 - 5 5 ) , p a g e 2 7 5 . 

(2) V e r t e ' m e r a u d e f r a n ç a i s , p r e ' p a r é e n c h a u f f a n t p e n d a n t 

d ix à v i n g t h e u r e s u n m é l a n g e d e 1 p a r t i e d ' o x y d e de c o b a l t , 

2 p a r t i e s de b i c h r o m a t e d e p o t a s s e e t d e 3 p a r t i e s d ' a l u n . 
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Fig. 16. — Triangle de Maxwell. 

VOE (fig. 16), et pa r t ageons le côté VO dans le rap
por t de 27 à 37. 

Le point a é tan t ainsi d é t e r m i n é , jo ignons- le par 
une dro i te au s o m m e t E ; enfin divisons aE dans le 
r a p p o r t d e 36 à (37 + 2 7 ) . Le cen t re de gravité, 

36 E = 28 B- f -72 N (V = vermi l lon , 0 = o u t r e m e r , 

E = vert é m e r a u d e , B = b lanc , N = n o i r ) . 
Construisons, avec Maxwell , le t r iangle équi la téra l : 

. ///, u 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c 'est-à-dire le po in t b lanc ou incolore , est en B . 

Mélangeons sur la toupie l ' ou t remer , le vert é m e -

r a u d e et le j a u n e de c b r ô m e , nous t rouverons l 'é

qua t ion : 

33 J + 55 0 + 12 E = 3 7 Ii 4 - 63 N (J^-= j a u n e de c h r o m e p â l e ) . 

Dans la p r e m i è r e équa t ion , le b lanc occupe 

u n e surface c o r r e s p o n d a n t à 2 8 , et le noir u n e 

sur face co r r e spondan t à 72 d i \ i ions de la p é r i 

phé r i e du ce rc le . E n adme t t an t , ce qu i n 'est pas 

tout à fait exact, que le no i r ne réfléchit a u c u n e 

l u m i è r e , la c lar té du gris est à celle du b lanc c o m m e 

28 : 100. Si je dés igne pa r 1 la c lar té d'une partie du 

gr is t rouvé , de m ê m e que j ' a i p r i s p o u r un i t é la 

c la r t é d'une partie de vermil lon, d ' o u t r e m e r ou de 

vert é m e r a u d e , la c la r té to ta le , dans chaque m e m b r e 

de l ' équa t ion , sera égale à 100. Pour r e n d r e le b l anc 

égal à 100, j ' a i à mul t ip l ie r pa r = 3,57 les d i 

verses fractions t rouvées qui le composen t . De m ô m e 

il faudra aussi mul t ip l ier p a r c e facteur les fractions 

t rouvées du b lanc dans l ' équat ion 2, si l 'on veut la 

c o m b i n e r à la p r e m i è r e ; la c lar té est a lors expr imée 

dans les deux m e m b r e s de cel te équat ion en fonc

t ion du m ê m e gris que celui d o n n é p a r le p r e m i e r es 

sai . Dans l ' équa t ion 1, la s o m m e des clar tés part iel les 

d u vermi l lon , de l ' o u t r e m e r et du vert é m e r a u d e est 

28 
donc égale à 100 uni tés d 'un gr is valant de b lanc . 
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Dans l 'équat ion 2, la s o m m e des c lar tés par t ie l les du 

j aune de c h r o m e pâ le , de l ' ou t r emer et du vert é m e -
37 

raude est égale à 100 un i tés d 'un gr is valant 

de b lanc . P o u r r e n d r e le second comparab le a u p re 

mier , afin de pouvoir c o m b i n e r les équa t ions 1 et 2 , 

nous n 'avons q u ' à d é t e r m i n e r la va leur d ' une uni té 

du second gris p a r r a p p o r t au p r e m i e r , au point de 

vue de la c lar té . 

A cet effet on pose la p ropor t ion : 

28 37 

1 unité gris n° I : 1 unité gris n° 2 :: —— ; — :: 28 : 3 7 . 

d 'où 
37 

1 unité gris n° 2 = 1 unité gris n° 1 X —• 

Nos 100 uni tés de gris n° 2 valent d o n c - ^ ^ X 37 

28 

ou 132 uni tés du gris n° 1. 

Le n o m b r e 132 = 3 7 x 3 , 57 r ep ré sen t e ce que 

Maxwell n o m m e le b l anc cor r igé ou b. 

La différence 132—(55 0 - f 12 E ) = 6 5 me donne la 

part du j a u n e de c h r o m e pâle dans la c la r té to ta le . 

C'est la valeur cor r igée de 33 j a u n e de c h r o m e ou p. 

On a 63 p - f 55 0 + 12 E = 122 b. C'est d 'après 

cette équa t ion que nous p o u r r o n s d é t e r m i n e r l a 

place du j a u n e d e c h r o m e pâ le . On pa r t age , à cet 

effet, la l igne OE en longueurs p ropor t ionne l les à 

12 et 55 , ce qui donne le po in t p ; on réun i t p a r une 

droi te le po in t p au po in t B ; ce t te ligne sera le lieu 
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de J . P o u r t rouver la vér i table posi t ion de J sur ce l te 

d ro i t e , nous posons : 

05 : ( 5 5 + 12) = PB : B J . 

BJ = P p B . 

Cette valeur de J doi t ê t re affectée du coefficient 

65 
— = 1, 97 ou = 2 , en n o m b r e s r o n d s . On devra mul-

O J 

t ipl ier , pa r ce coefficient, dans tou tes les équa t ions , 

tou tes les va leurs d u ' j a u n e de c h r o m e t rouvées par 

expé r i ence , p o u r ar r iver à la va leur cor r igée e m 

ployée dans la cons t ruc t i on g é o m é t r i q u e . 

Maxwell cont rô le son résu l t a t de la m a n i è r e su i 

vante : 

11 p lace sur sa toup ie , d ' une pa r t , p o u r l e g rand a n 

neau , du j aune de c h r o m e pâ le , de l ' ou t r emer et du 

noi r , de l ' au t re , p o u r le pet i t ce rc le i n t e rne (voir § o, 

fig. 6) des d i sques ve rmi l lon et ver t é m e r a u d e . 

Les c inq d i sques sont d i sposés de façon à ob ten i r 

la m ê m e cou leu r p o u r les d e u x ce rc l e s . Il t rouve 

ainsi : 
39 J + 21 O + 40 N = 59 V + 41 E . 

Si l 'on réun i t J et O, E e t V pa r des d ro i t e s , ce l les-

ci se c o u p e r o n t en Y ; c 'est le lieu de la cou l eu r c o m 

m u n e qu i r é su l t e du m é l a n g e soit du j a u n e de 

c h r o m e et de l ' o u t r e m e r , soi t du ve rmi l lon et d u 

vert é m e r a u d e . E n posan t EV = 100, on t rouve , pa r 

des m e s u r e s d i r ec t e s , 
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Vy — 4 2 et E Y = 5 8 , 

d'où 

5 8 V + 4 2 E = ) O O y . 

et 

7 8 J + 2 2 0 = 1 0 0 y. 

78 est un n o m b r e o b t e n u p a r cons t ruc t ion g r a p h i q u e , 

c'est donc u n e va leur cor r igée d e J. P o u r en d é d u i r e 

la valeur e x p é r i m e n t a l e , il faut diviser p a r 1,97, ce 

qui donne 39 J . 

E n r empl i s san t , avec du noi r , la différence p r o 

dui te par là , on a l ' équa t ion : 

3 9 J + 2 2 0 + 3 9 N = 5 8 V + 42 E . 

qui s 'accorde p resque en en t ie r avec celle d o n n é e par 

l 'expér ience d i rec te . 

La figure 16, cons t ru i te pa r Maxwell , cont ien t u n e 

série de p igments disposés à leurs p laces respect ives 

et affectés de coefficients n u m é r i q u e s . Voici la signi

fication des le t t res : G = c a r m i n ; M — m i n i u m ; 

A = o rp imen t o range ; N = b l e u de P russe ; R = bleu 

verdet ; Z = vert de Brunswick . E n al lant , dans ce 

sys tème des cou leu r s , du c e n t r e à la pé r iphé r i e , 

dans u n e d i rec t ion q u e l c o n q u e , on passe p a r des 

cou leurs de p lu s en plus sa tu rées . Envisageons un 

seul r ayon , on voit q u e les coefficients des cou leurs 

claires sont tou jours p lus élevés que ceux des cou

leurs foncées. Ce sys t ème con t i en t d o n c , ou t re les 

cou leurs , l eur d e g r é de sa tura t ion et de c la r té ; il est 

suscept ib le d e servir dans tous les cas concre t s , 
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pourvu q u e la cou leur à o r d o n n e r puisse ê t r e mise 

en expér i ence avec la toupie c h r o m a t i q u e ; il offre 

en o u t r e le g rand avantage d une construct ion p l a n e . 

Mais voici un vice qui r end i l lusoires tous les avan

tages p r é c é d e n t s . 

Ce sys tème repose sur u n e hypo thèse gra tu i te 

et m ô m e inexacte : les trois cou leurs fondamen

tales (ou t r emer , ve r t - émeraude et vermillon) sont 

censées avoir la m ô m e c la r té . En effet, nous avons 

pris c o m m e uni té les clartés de ces trois p igmen t s . 

E n raison de ce point de dépar t e r roné , les va

leurs t rouvées sur différents rayons ne sont pas c o m 

pa rab le s . 

Le moyen suivant pe rme t d 'évi ter ce t te cause de 

p e r t u r b a t i o n , en employan t un sys tème ana logue . 

Avec le concours de six couleurs différentes, 

don t deux au mo ins sont exac temen t c o m p l é m e n 

ta i res par la te in te et p rodu i sen t un gr is n e u t r e pa r 

fait, et par l 'addit ion du noir et du b l a n c , on p e u t 

o b l e n i r s e p t équa t ions renfe rmant chacune , ou t r e Je 

no i r et b l anc , au plus trois cou leurs qui ne sont 

pas les m ê m e s d 'une équa t ion à l ' au t re . On forme 

u n e hu i t i ème équat ion en m e s u r a n t d i r e c t e m e n t , 

p a r les p rocédés p h o t o m é t r i q u e s , le r a p p o r t de 

c la r té du noi r au blanc. Le n o m b r e des équa t ions 

éga lan t celui des inconnues , l 'on p o u r r a e x p r i m e r 

les c lar tés de toutes ces cou leu r s , en fonction de 

cel le de l ' une d'elles, choisie a r b i t r a i r e m e n t . 

P laçons , ma in tenan t , t rois de ces cou leurs aux 

s o m m e t s d u t r iangle fondamenta l du sys t ème , nous 
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conna î t rons les coefficients de clarté d o n t ils doivent 

ê t re affectés. 

J 'ai fait c o m m e n c e r , dans m o n labora to i re , un tra

vail d i r igé dans ce t te voie, ma i s on n'a pas encore p u 

aplanir toutes les difficultés qui se p r é s e n t e n t p o u r 

a t t e indre des résu l ta t s exacts . 

Ce n 'est que lo r squ 'on au ra réussi dans ce l t e d i rec 

tion à former un sys tème des cou leu r s , r é e l l e m e n t 

na ture l , dans lequel on p o u r r a i n t rodu i r e les pig

m e n t s , d ' après des m e s u r e s préc i ses , q u e l 'on sera à 

m ê m e de suivre i so l émen t les r a p p o r t s es thé t iques 

des cou leu r s , d é p e n d a n t de leur posi t ion n a t u r e l l e , 

les unes p a r r a p p o r t aux au t r e s , et que les données 

isolées fournies pa r l ' expér ience seront suscep t ib les 

d ' ê t r e rel iées pa r la t héo r i e . 

Ju squ ' à p ré sen t , il n 'a été quest ion q u e de la clas 

sification des cou l eu r s p igmen ta i r e s . Veut-on g rou 

pe r toutes les cou leurs , voire m ê m e cel les d ' une 

g r a n d e in tens i t é , nos cons t ruc t ions ne p o u r r o n t plus 

res te r fe rmées , p a r c e qu'i l n 'y a pas de l imi te à l ' in

tens i té l u m i n e u s e . On se servira alors d 'un cône sans 

fin, e n g e n d r é pa r la rota t ion de l 'un des côLés d 'un 

angle de 45° a u t o u r de l 'autre . Le s o m m e t sera noir . 

La masse du cône s 'écla i rera à mesu re que la section 

co r r e spondan t e a u g m e n t e . L'axe représen te ra i t la 

ligne du gris n o r m a l et les cou leurs sa turées seraient 

répar t ies à la surface l imi te . Je donnera i ici, en que l 

ques m o t s , la descr ip t ion de ce nouveau m o d e de 

p r o c é d e r . 

En cons idé ran t la l umiè re émise par une couleur 
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q u e l c o n q u e c o m m e c o m p o s é e , j e puis m e r e p r é s e n t e r 

cel le-ci c o m m e fo rmée p a r l 'un ion d e la c o u l e u r 

p r o p r e ca rac t é r i s t i que et a b s o l u m e n t s a t u r é e et de 

b l a n c (§ 1). Ce b l anc , j e le p a r t a g e p a r la p e n 

sée , en deux cou leu r s don t l ' une est à la t e in te 

c a r a c t é r i s t i q u e , e t d o n t l ' au t r e lui sera i t complé 

m e n t a i r e . Appe lons ce t t e d e r n i è r e b, e t a joutons le 

p r e m i e r c o m p l é m e n t à la cou l eu r p r imi t ive d é b a r 

rassée de b l a n c , en n o m m a n t la s o m m e a. Nous 

avons s = a , \ . a et b n e r e p r é s e n t e n t pas u n e 
a -\- o 

in tens i té l u m i n e u s e , m a i s u n e i n t ens i t é p h y s i o l o 

g ique (voir § 4). Ainsi , si a = b l ' in tens i té d e la cou

l eu r = 0 ; c 'es t -à-di re q u ' o n a d u b l a n c . Avec ce t t e 

res t r i c t ion « n ' e s t a u t r e chose q u e l 'é tat de sa tu ra 

t i on . Il a t t e in t son m a x i m u m = l p o u r u n e va leur d e 

6 = 0 ; en d ' au t re s t e r m e s , l o r s q u e la cou l eu r ne 

con t i en t pas d e b l a n c d u tou t . 

Dans les au t r e s cas , la va leur s es t f rac t ionnai re e t 

d ' au t an t p lus pe t i t e q u e b se r a p p r o c h e p lu s de a. 

Posons a -f- b = x et a — b = y, on a : y = s x, 

équa t ion qui m e p e r m e t de r e p r é s e n t e r g r a p h i q u e 

m e n t , n o n - s e u l e m e n t tous les d e g r é s de c l a r t é , mais 

e n c o r e ceux d e sa tu ra t ion . J e p o r t e su r u n e d ro i t e 

toutes les dég rada t ions du no i r a u b l a n c et j e p r e n d s 

ce t te l igne c o m m e axe des absc i s ses . Le lieu de c h a 

q u e d e g r é de sa tura t ion est d o n n é par s et t ou tes les 

sa tu ra t ions de m ê m e o r d r e se t r o u v e n t su r u n e d r o i t e 

p a r t a n t du zéro de l 'axe des abscisses ou des a:. Tous les 

poin ts de m ê m e clar té doivent avoir la m ê m e absc i sse . 
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P o u r s = \, la l igne des sa tu ra t ions fait avec l 'axe 

des x un angle de 45" . En posan t u n e l imi te à la 

c la r t é , tous les d e g r é s de c l a r t é de la cou l eu r p h y 

s iquemen t s a tu r ée , et ne r e n f e r m a n t pas de b lanc , se 

t rouvent sur l ' hypo ténuse d 'un t r i ang le r e c t a n g l e 

isocèle, don t l 'un des côtés r e n f e r m e toutes les d é g r a 

dations de c la r t é d u gr is , depu i s le noi r j u s q u ' a u 

b lanc , et dont l ' au t re con t i en t tou tes les n u a n c e s 

claires de la te in te envisagée, depuis la sa tura t ion j u s 

qu ' au b lanc . Si j e ne fixe pas rie l imi tes , si j e suppose 

le t r iangle de p lus en p lus é t e n d u , j e p o u r r a i faire 

r en t r e r dans le sys t ème toutes les c lar tés i m a g i n a 

bles . Le lieu occupé par u n e cou l eu r dans ce t r i ang le 

ne r appe l l e q u e son ca rac tè re p h y s i q u e . 

P o u r en dédu i re son ca rac t è r e phys io log ique , on 

devra toujours cons idé re r que les cou leurs sa tu rées 

ne p rodu i sen t sur n o t r e œil l'effet de sa tu ra t ion que 

si elles sont m o y e n n e m e n t éc l a i r ée s ; au delà de ce r 

taines l imites infér ieures ou s u p é r i e u r e s , elles sont 

obscures ou passent au b l anc . 

La cons t ruc t ion p r é c é d e n t e , faite en vue d ' u n e 

seule te in te , peu t s ' app l ique r faci lement à toutes les 

cou leurs . II suffit, à cet effet, dé fa i re t ou rne r le t r i an 

gle au tou r du côté gr is . Je forme ainsi un cône do n t 

l'axe r e p r é s e n t e le gr i s , et sur la surface duque l son t 

disposées tou tes les cou leurs sa tu rées . En t r e c h a 

cune d 'el les et l 'axe se t rouveron t les t rans i t ions au 

gris et au b l anc . 

Si j e m è n e , d 'une cou leu r que l conque , u n e droi te 

pe rpend icu la i r e à l 'axe, et si j e divise la l ongueu r de 

B R U C K E . 5 
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7 4 D E S C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

ce t te pe rpend icu la i r e p a r l a d is lance de son pied au 

s o m m e t du cône , la fraction o b t e n u e r e p r é s e n t e r a 

le deg ré de sa tura t ion . Si le quot ien t est 1 , la c o u 

l eu r est s a tu rée au m a x i m u m . 

Il es t évident que cet te disposi t ion n ' es t qu ' idéa le 

e t relat ive. 11 est imposs ib le de d é t e r m i n e r la pos i 

t ion rée l l e et abso lue des cou leurs , pa r ce q u e nous 

n 'avons pas de m e s u r e abso lue de l eu r c lar té et de 

leur s a tu ra t i on . 

[ Je ne crois pas inut i le de r appe l e r ici, avec que l 

ques détai ls , la m é t h o d e de classification des cou 

l e u r s , a d o p t é e p a r M. Chevreul [\). Ce savant a che r 

c h é à assujet t ir les cou leurs h une n o m e n c l a t u r e 

r a i sonnée , en les r a p p o r t a n t à des types classés d ' a 

p r è s u n e m é t h o d e s imple , accessible à l ' in te l l igence 

de tous ceux qui s ' occupen t des cou leu r s . A cet effet, 

il divise la surface d 'un cerc le en 72 s e g m e n t s , co r 

r e s p o n d a n t à 72 cou l eu r s f ranches , qui sont : le 

rouge ; le rouge n° 1 ; le r o u g e n° 2 ; le rouge n° 3 ; 

— n" o. Le r o u g e - o r a n g é ; le rouge -o rangé n° 1 ; — 

n° S, et ainsi de sui te , en passant pa r l ' o rangé (0, 1, 

2, 3 , 4, 5), l ' o rangé- jaune ; le j a u n e ; le j aune -ve r t ; le 

v e r t ; le ver l-bleu ; le b l eu ; le b leu-v io le t ; le violet, 

e t enfin le v iole t - rouge. 

Avec c h a c u n e des 72 cou leurs f ranches, p r i ses 

comme, types , il compose une g a m m e c o m p r e n a n t 

vingt tons al lant du b lanc au noir . La cou leur fran-

(l) Voi r E . C h e v r e u l , Des couleurs et de leurs applications 

aux arts industriels à l'aide des cercles chromatiques ; P a r i s , 

1864. 
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che occupe dans ce t le g a m m e la d i x i è m e ou la on 

zième p lace . Les différents t e r m e s d ' u n e g a m m e sont 

appelés des tons . Aux 72 g a m m e s il ajoute celle du 

g r i s a l l a n L d u b lanc pu r au noir, en passant pa r les 

divers tons du gris n e u t r e ou n o r m a l , et les m ô m e s 

gammes raba t tues avec 1 / 1 0 e , 2 / 1 0 " , — 9 / 1 0 " de noir . 

M. Ghevreul adme t que toutes les var ié tés de nuances 

que l ' industr ie ou l 'art peuven t réal iser , sont ainsi 

représentées ou tou t au moins t o m b e n t en t re deux 

limites connues . 

Ceci posé , une cou leur q u e l c o n q u e sera définie : 

1° Par la place qu 'e l l e o c c u p e dans le ce rc le des 

couleurs franches ; 

2 D Par son n u m é r o dans la g a m m e des tons ; 

3° S'il s'agit d 'une cou leu r r aba t t ue , par la fraction 

de noir qu 'e l le cont ien t . 

Ainsi, la c o u l e u r g a r a n c e des panta lons d 'un i forme 

des t roupes de ligne f rançaises , se définit : 

Rouge n° 3 ; 11° ton ; 3/10 de noir .J 

§ 7. — De la production des sensat ions colorées par 
la lumière. 

La sensat ion l u m i n e u s e est le résu l ta t de l ' exci ta

tion des fibres du nerf op t ique . Sa généra t ion n 'exige 

nu l l ement l ' in tervent ion d 'une l u m i è r e object ive. 

Toute exci tat ion, soit par p re s s ion , soit pa r l 'é lectr i 

cité ou par cause i n t e rne , condui t au m ê m e b u t et 

peut fournir la sensat ion de cou leu r s plus ou moins 

in tenses . 
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7 0 DES C O U L E U R S E T DE . L E U R G É N É R A T I O N . 

Nous ne nous o c c u p e r o n s ici que des r a p p o r t s des 

sensa t ions co lo rées avec l ' impress ion l u m i n e u s e . La 

l umiè r e b l anche se c o m p o s e , nous l 'avons déjà di t 

p lus hau t , d 'un s y s t è m e d 'ondes à diverses du rées d e 

v ib ra t ions . Ces ondes se p r o p a g e n t à pa r t i r du po in t 

l u m i n e u x , c o m m e les ondes sonores à pa r t i r du co rps 

s o n o r e ; elles s ' é t enden t r é g u l i è r e m e n t dans tou tes 

les d i rec t ions , s emblab le s aux cerc les c o n c e n t r i q u e s 

fo rmés a u t o u r d ' une p i e r r e t o m b é e à l ' e au . De m ê m e 

q u e ces a n n e a u x , lo rsqu ' i l s r e n c o n t r e n t les paro is 

d ' u n bass in , sont réf léchis et fo rmen t des cerc les d i 

r igés en sens inverses des p r e m i e r s , de m ê m e aussi 

les ondes l u m i n e u s e s sont réf léchies p a r les corps 

ma té r i e l s et a r r iven t ainsi à n o t r e œil . El les t r ave r 

sen t les mi l ieux t r a n s p a r e n t s de cet o rgane , a t t e i 

g n e n t les d e r n i è r e s ramificat ions du ne r f op t ique et 

l eur t r a n s m e t t e n t l e u r i m p u l s i o n . 

L 'observa t ion d i rec te n e nous a p p r e n d pas à d i s 

t i n g u e r dans la r é t i n e p lus d ' une e spèce de nerfs . Il 

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

q u e tous les filets nerveux sont équ iva len t s , q u e tous 

p r o v o q u e n t la m ê m e sensa t ion co lorée , s'ils sont 

f rappés par u n e l u m i è r e de m ê m e d u r é e de v ib ra 

t ions . 

Dans ce t te h y p o t h è s e : 

Le violet sera i t le r é su l t a t d e l ' impress ion d 'une 

l u m i è r e faisant 370 à 360 vibra t ions p a r seconde ; 

Le b l e u . . . 670 

Le ver t . . . . G10 

Le j a u n e . , . 560 
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L 'o rangé . . . 530 

Le r o u g e . . . 500 à 4 8 1 . 

Enfin le b lanc est formé pa r le concour s s imu l t ané 

de ces l umiè re s mé langées dans les p r o p o r t i o n s spec

t rales (vo i r§ 1). Cet te m a n i è r e d e voir r e n c o n t r e c e 

pendan t des difficultés assez sér ieuses . D 'abord , il est 

évident que le n o m b r e des sensat ions co lorées n 'es t 

pas l imi té à 6 ou 7 ; il es t , au con t r a i r e , t r è s - cons idé 

rab le , g râce à l 'exquise sensibi l i té de no t re organisa

t ion p o u r ' d i s l i n g u e r les différences c h r o m a t i q u e s . 

Nous s o m m e s donc condu i t s à a t t r i b u e r , à une seule 

et m ê m e espèce d e nerfs , u n e foule d ' é ta t s d 'exci ta t ion 

d is t inc ts , tant sous le r a p p o r t d e la qua l i t é q u e sous 

celui de la quan t i t é , é ta ts qui se t r adu i sen t chacun en 

u n e sensat ion spécia le . 

Cette c o n s é q u e n c e n 'es t pas a b s o l u m e n t i r r a t i on 

nel le , mais elle devient peu p robab l e si nous t e n o n s 

compte des p h é n o m è n e s offerts p a r d ' au t res nerfs. 

D 'un au t r e cô té , la sensa t ion d 'une cou leur , du 

b leu , pa r exemple , n 'est pas s eu l emen t le résul ta t 

d 'une impress ion l u m i n e u s e à d u r é e de vibrat ion 

dé t e rminée . Dans le cas choisi , elle peu t dér iver : 

1° d 'une l u m i è r e à G70 bil l ions de v ibra t ions , en 

m o y e n n e , pa r s econde ; 2" du concours s imul t ané de 

l umiè r e violet te à d u r é e v ibra to i re cour t e et de l u 

m i è r e verte à d u r é e v ibra to i re longue ; 3° de l ' impres

sion d 'une l u m i è r e b l a n c h e , pr ivée par t i e l l ement ou 

t o t a l emen t d e j a u n e . Les au t re s cou leurs offrent éga

l e m e n t des sources géné ra t r i ce s mul t ip les et ana lo 

gues . On a c h e r c h é à d é m o n t r e r p a r le calcul que 
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dans le cas d 'une impres s ion complexe , donnan t une 

sensat ion d ' appa rence s imple , les l umiè re s é l é m e n 

ta i res c o m p o s e n t m é c a n i q u e m e n t l eu r effet, d e 

m a n i è r e à p r o d u i r e la m ô m e exci ta t ion que la l u 

miè re simple c o r r e s p o n d a n t e ; mais on n 'es t pas a r 

rivé à des résu l ta i s satisfaisants. 

Il convienL de ne pas p e r d r e de vue : 1° que la c o u 

leur complexe ne dépend pas seu lemen t de la d u r é e 

v ibra to i re de ses é l émen t s , mais auss i du r a p p o r t 

dans leque l le mé lange est fait; 2 °que deux ' l umiè r e s , 

don t l 'une i m p r e s s i o n n e l 'œil dro i t et l ' au t re l 'œil 

g a u c h e , p rovoquen t la m ê m e sensa t ion q u e si elles 

t o m b a i e n t s i m u l t a n é m e n t sur la m ê m e place d e l ' une 

des ré t ines . Ce de rn i e r fait avait été m é c o n n u par les 

anc iens obse rva teu r s , et cela pa r u n e double, cause . 

D 'abord ils s ' a t t enda ien t à tort à voir pa ra î t r e la cou

leur r é su l t an t du mé lange de deux p igmen t s colorés 

c o m m e les lumiè res e m p l o y é e s . Ainsi ils c royaient 

devoir ép rouver la sensat ion du vert en r e g a r d a n t 

avec un œil à t ravers un verre b leu et avec l ' au t re à 

t ravers un verre j a u n e . Nous savons au jou rd ' hu i que 

le j aune et le bleu s 'unissent sur un m ê m e po in t de 

la ré t ine pour d o n n e r la sensat ion du b l a n c ou du 

g r i s . D 'un au t re cô t é , on ne disposait pas de moyens 

suff isamment exacts pour r é u n i r en une seule les 

impress ions exercées sur les deux yeux s é p a r é m e n t . 

L ' invent ion du s té réoscope a beaucoup con t r i bué 

à faciliter les expér iences d i r igées dans cet te voie. 

[ Le s té réoscope est un i n s t r u m e n t assez r é p a n d u 

au jou rd ' hu i pour qu' i l soit tout à fait superflu d 'en 
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d o n n e r ici une desc r ip t ion ; mais c o m m e bien des 

pe r sonnes , m ô m e p a r m i les gens éclairés , les gens 

du m o n d e , ignoren t abso lumen t le pe t i t m é c a n i s m e 

physio logique et op t ique sur leque l r e p o s e n t sa 

const ruct ion et ses p ropr ié tés , nous les r appe l l e rons 

ici en deux m o t s . 

Dans l 'acte de la vision b inocu la i re , les deux yeux 

fixés h a r m o n i q u e m e n t sur un m ô m e objet ou u n 

môme ensemble d 'obje ts , ne voient pas cet objet ou 

cet ensemble d 'une façon i den t i que . L'œil d ro i t em

brasse davantage à dro i te , le gauche davantage à 

gauche , et moins , par conséquen t , h d ro i te , et ces 

différences se r e t rouven t en m ô m e p ropo r t i on dans 

les angles sous lesquels sont vus, à droi te et à gauche , 

d e u x points que lconques de ces objets non symé t r i 

q u e m e n t placés par r appor t au plan vertical i n t e r m é 

diaire aux deux yeux. Des images s imi la i res , mais 

non iden t iques , son t donc ainsi dess inées , sur les 

ré t ines , au fond des yeux ; de sor te que si l 'on s u b 

st i tuai t , sans en préveni r le sujet , à l 'objet l u i -même 

ses t races exactes sur un p lan d e perspect ive , l ' im

press ion résu l tan te ne devrai t pas ê t re changée , et 

l 'observateur croirai t toujours voir l 'objet l u i - m ê m e , 

tous les points du c h a m p de la vision d e m e u r a n t dans 

leurs s i tua t ions relat ives. Tel est l 'objet du s t é r é o 

scope ; isolant d ' abord les deuxycux , on sepropose de 

placer devant chacun d 'eux une image p h o t o g r a p h i 

que de l 'objet, exac t emen t égale à celle qui serai t des 

s inée pour cet œil, pa r l 'objet m ê m e sur le p l an de 

perspec t ive . Ainsi A, B, C é tant les pro jec t ions h o r i -
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80 DES COULEURS ET DE LEUR GÉNÉRATION, 

zonta les des t ro i s a r ê t e s d ' un p r i s m e vert ical t r i an

gu la i r e , p lacé devan t u n observa teur don t les c e n 

t res op t iques des deux yeux sont en o et o', abc, a'ù'c' 

r e p r é s e n t e r o n t les in te r sec t ions pa r un plan de p e r s 

pect ive q u e l c o n q u e MN, des axes seconda i res d i r igés 

de o et o' sur le p r i s m e . 

A B 

Fig. 1 7 . — Mécanisme d e l à vision dans la stéréoscopie (Giraud-Teulon). 

Les axes op t iques d i r igés de o sur a, b, c, de o' su r 

a', b', c', i r a i en t donc se r e n c o n t r e r en A, B, G. L ' i m 

press ion p e r ç u e sera i t ce l le que d o n n e r a i t le p r i s m e 

A, B, G l u i - m ê m e . 

Tel sera i t e x a c t e m e n t le m é c a n i s m e de la vision 
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PRODUCTION DES SENSATIONS COLORÉES. 81 

de l 'objet ABC au m o y e n des t races {a, b, c), (a, b', c') 
sur le p lan de la pe r spec t ive , si les deux yeux les vi
saient au m o y e n de d e u x ca r t e s pe rcées de pe t i t s 
t rous d ' ép ing le . 

Dans la s t é r éoscop ie , les dess ins abc, (a'b'c') ne 

Fig. 18. — Stéréoscope par réfractioa de sir D. Bre-wster : effet stdréos-
copique (Giraud-Teulon). 

sont po in t p lacés sur des axes convergents tels que 
oA, o'A. Ils sont à l ' ap lomb des yeux, en face d 'eux 
exac temen t . Les axes op t i ques de ceux-ci sont donc 
dans l 'état d ' indifférence. Il faut a lors , par un artifice 
que lconque , r e p o r t e r les points s imilaires des d i rec-

5 . 
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Jrifj. 19. — Stéréoscnpe par réfractiou de sir D. Brewster : effet pseu-
doscopique (GirauJ-Teulon]. 

g a r d e n t et don t l 'angle doi t ê t re ca lculé de façon à 

renvoyer les deux images l 'une vers l ' au t re , en les 

p laçant sur le c h e m i n des axes op t iques oc, de. 

Les yeux se r e l rouven t alors dans les condi t ions 

de la figure 17, avec leurs axes p r inc ipaux e t s e c o n -

t ions ok, dk', pa ra l l è les , sur des d i rec t ions en conver 

gence , telles q u e o e , oV.' 

A cet effel, on p lace devant les yeux , en t re eux et 

le dess in KK', deux p r i s m e s dont les s o m m e t s se re-
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dai res dans les d i rec t ions m ô m e s de A, B, C, objet 

r ée l . 

Les dessins abc, a'b'c' ainsi p lacés sur le c h e m i n 

des convergences na ture l les , impres s ionnen t alors 

l ' observa teur , c o m m e le ferait l 'objet l u i - m ê m e , avec 

ses différences de p lans , ses re t ra i t s et ses reliefs. 

Pour q u e la s té réoscopie soit la r e p r o d u c t i o n ar t i 

ficielle exacte des condi t ions de la vue na tu re l l e , 

pour que la r e n c o n t r e des axes seconda i re s o (abc), 

o' (a'b'cr) ait lieu dans l'espace, exac t emen t sur les 

points m ê m e s A, B, C, dont ils sont la t r ace sur un 

cer ta in plan de perspect ive imag ina i re MN, il faut 

q u e ces images soient placées r ée l l emen t ou vir tuel

l e m e n t sur les d i rec t ions m ô m e s o (A, B, C), o 

(A, B , G). 

Si l 'on veut bien c o m p a r e r en t re elles la figure 17, 

d 'une par t , à la figure 19 de l ' au t re , la s implici té de 

ces condi t ions sautera aux yeux (1). ] 

C'est avec le secours du s t é réoscope q u e Dove 

a défini t ivement p rouvé que deux lumiè re s p r o v o 

quent la m ê m e sensat ion, soit qu 'e l les i m p r e s s i o n 

n e n t s i m u l t a n é m e n t le m ê m e œil ou c h a c u n e i so lé

m e n t l 'un des yeux . 

Dans ce de rn i e r cas , il ne peu t ê t re ques t ion de 

combina i son de m o u v e m e n t dans la l umiè r e ob jec 

tive. L 'union ne s'effectue q u ' e n t r e les états d 'exci ta

tion des nerfs op t iques . L ' idée d 'une const i tut ion 

(1) G i r a u d - T e u l o n , Physiologie ei Pathologie fonctionnelle 

de la vision binoculaire ; P a r i s , 18G1, p. O H e t su iv . 
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i den t ique de tous les filets nerveux condui t encore 

à une a u t r e difficulté. 

P o u r concevoir la p r o d u c t i o n d 'un si g rand n o m 

bre d 'é ta t s d 'exci ta t ion différents, dans les m ê m e s 

fibres nerveuses , il faut a d m e t t r e une transmissibilité> 

s inon éga lement , du moins g é n é r a l e m e n t facile, de 

v ibra t ions don t les d u r é e s sont compr i ses dans les 

l imi tes de 1/764 à 1/481 b i l l ion ième de seconde , à 

un seul sys t ème , à l ' ex t r émi t é des fibres ne rveuses 

op t iques . Ces vibrat ions y p rovoque ra i en t des m o u 

vemen t s à pér iodes d is t inc tes , et ceux-ci se t r a n s 

m e t t r a i e n t , convenab lemen t modifiés, à t ravers le 

filet ne rveux j u squ ' au cerveau. Celte conséquence ne 

s ' accorde pas avec les p r inc ipes géné raux de la m é 

can ique . 

Déjà, au c o m m e n c e m e n t de ce siècle, T h o m a s 

Y o u n g fut a m e n é , par ces cons idéra t ions , à a d m e t t r e 

l ' exis tence de t rois espèces de fibres op t iques . Cha

c u n e d 'el les p rés idera i t spéc ia lement et à l 'exclusion 

des deux au t res aux t rois sensat ions suivantes : r ouge , 

ver t , violet . 

Ces trois sor tes de fibres, que nous d i s t inguerons 

p a r la cou leur qu 'e l les t r ansme t t en t à no t re o rgane 

sensitif, sont suscept ib les d ' ê t r e excitées p a r t ou t e 

espèce de l umiè re , e t , p o u r u n e m ê m e espèce ne r 

veuse , l 'excitation se t r adu i t tou jours qua l i ta t ive

m e n t p a r la m ê m e sensat ion , quel le q u e soit la lu

m i è r e exc i tan te ; quan t i t a t ivemen t , les fibres rouges 

sont plus fo r t ement exci tées p a r la lumiè re à d u r é e 

de vibrat ion l ongue , que nous appe lons le rouge m o -
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n o c h r o m a t i q u e ; les fibres ver tes le sont davantage 

par la l umiè r e ve r te , à d u r é e v ibra to i re m o y e n n e , et 

les fibres violet tes sont p lus é n e r g i q u e m e n t exci tées 

par la l umiè r e violet te h o m o g è n e , c 'es t-à-dire par 

celle dont la du rée v ibra to i re est la plus cour t e . P o u r 

expl iquer la géné ra t ion des divers j a u n e s du spec t r e , 

T h o m a s Young suppose que l a l u m i è r e , dont la d u r é e 

moyenne de vibrat ion est de 1 /5G0 b i l l ion ième de se 

conde , p rovoque su r les fibres rouges et ver tes des 

excitat ions de m ê m e fo rce ; aucun des deux sys tèmes 

n 'arr ive alors à p r o d u i r e u n e sensat ion d o m i n a n t e , 

et la sensat ion c o m p o s é e m o y e n n e est ce q u e nous 

n o m m o n s j a u n e . Un p rocédé ana logue p e r m e t d'ex

p l iquer la naissance du bleu par l ' i n te rmédia i re des 

fibres vertes et violet tes . 

Cette théor ie fit peu de sensat ion au débu t . Ce 

n 'es t que beaucoup p lus t a rd , que Helmhol tz (1) la 

fit revivre en d é m o n t r a n t qu 'e l l e est , plus que tou te 

au t r e , d ' accord avec les faits. 

On c o m p r e n d ainsi pou rquo i la l umiè r e b l anche , 

don t on a enlevé u n e cou leur ou une par t ie de cou 

leur , peu t p r o d u i r e u n e sensa t ion c o n c o r d a n t t e l le 

m e n t avec celle dér ivant d ' une l umiè r e h o m o g è n e , 

qu ' i l nous est imposs ib le de les différencier. 

En effet, si c h a q u e lumiè re exci te c h a c u n des 

trois sys tèmes de fibres, mais en por t an t plus p a r t i 

cu l i è r emen t son act ion sur u n ou deux d ' en t r e eux ; 

si la na ture de la sensat ion co lorée d é p e n d de ce 

(1) H e l m h o l t z , Physiologische Optik. 
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86 DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

q u ' u n ou deux des sys tèmes sont plus fo r t ement 

é b r a n l é s , il est évident q u e la pe r cep t i on de chaque 

cou l eu r spec t ra le p e u t ê t r e p rovoquée de deux m a 

n iè res : 1° pa r de la l u m i è r e h o m o g è n e à d u r é e vi

b r a to i r e d é t e r m i n é e ; 2° pa r un m é l a n g e tel q u e 

l 'exci tat ion m a x i m u m c o r r e s p o n d e aux fibres les plus 

sens ib les à la l umiè re h o m o g è n e c o r r e s p o n d a n t e . 

E n réal i té , les deux cou l eu r s n ' a u r o n t pas le m ê m e 

d e g r é de sa tu ra t ion , mais c o m m e nous ne dis t in

guons b ien , sous ce r appo r t , que les cou leurs don t 

la sa tura t ion est faible, l ' i l lusion sera complè t e si 

l ' inverse a lieu. Cette h y p o t h è s e de Young r end éga 

l e m e n t compte de la pe r t e progress ive de sa tura t ion 

des cou leurs , m ê m e de celles du spec t r e , l o r sque la 

c la r té s 'élève au delà de cer ta ines l imi tes . R a p p e 

lons -nous , à ce sujet , q u e l ' impress ion l umineuse 

suit d a n s son augmen ta t i on une progress ion b e a u 

c o u p moins r ap ide q u e l 'exci ta t ion causale , et que 

lo r sque cel te d e r n i è r e dépasse une ce r t a ine l imi te , 

la p r e m i è r e cesse de c ro î t r e et s ' a r rê te à un max i 

m u m (§ 3). Ainsi, avec u n e c lar té m o y e n n e , l ' exci ta

tion p rovoquée pa r la l u m i è r e ver te , sur les fibres 

rouges et b l eues , peu t ê t re assez faible par r appor t à 

cel le des fibres ve r t e s , p o u r passe r i n a p e r ç u e ; mais 

à mesu re que l 'éc la i rage a u g m e n t e , elle devient de 

plus en plus sens ib le , et à pa r t i r de ce m o m e n t le 

ver t perd de sa sa tura t ion . Enfin, si la force l u m i 

n e u s e est telle que les Lrois espèces d 'exci ta t ion a t te i 

g n e n t leur m a x i m u m , le vert, se changera en b lanc . 

D 'après cela, l 'é tat de sa tu ra t ion d 'une cou leu r 
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complexe doit d i m i n u e r plus vile que celui d 'une 

cou leu r h o m o g è n e , sous l ' inf luence d 'une m ê m e 

augmen ta t i on dans l ' in tens i té l u m i n e u s e , bien qu 'au 

d é b u t les deux cou leu r s s e m b l a i e n t éga l emen t sa

tu rées . 

La c o u l e u r c o m p o s é e c o n l i e n t , eneffet, d e s l u m i è r e s 

suscep t ib les d ' impre s s ionne r de pré fé rence les au t res 

sys tèmes nerveux , et, pa r une augmen ta t ion p ropo r 

t i o n n e l l e , l eur inf luence ne l a rde ra pas à se faire 

sent i r . 

Cette c o n s é q u e n c e s ' accorde avec les faits expé

r imen taux . La m ê m e théor ie expl ique p o u r q u o i , dans 

le m é l a n g e de deux cou leurs sur la r é t ine , les p r o 

por t ions respect ives influent sur la na tu re et la te in te 

de la cou leur c o m p o s é e et c o m m e n t il est poss ib le , 

en var ian t les doses de l 'une ou de l ' au t re , de p r o 

du i re toutes les cou leu r s compr i ses en t re elles sur le 

ce rc le spec t ra l . Ainsi , pa r e x e m p l e , la sensat ion j a u n e 

é tan t p r o v o q u é e par une exci ta t ion équivalente des 

f ibres . rouges et ve r tes , exci ta t ion qui l ' e m p o r t e de 

beaucoup sur celles des fibres violel Les, si j ' a u g m e n t e 

la dose du ver t , c 'est-à-dire de la lumiè re qui i m p r e s 

s ionne davantage les fibres ver tes , la sensat ion verte 

d o m i n e , et le j a u n e vire au ver t en passant par le 

j a u n e - v e r t . Si, au con t ra i re , j ' a u g m e n t e la masse de 

l u m i è r e rouge , c 'es t-à-dire de la l u m i è r e qu i excite 

plus p a r t i c u l i è r e m e n t les fibres r ouges , la sensat ion 

rouge d o m i n e , e t l e j aune passe à l ' o rangé et au rouge . 

Les m ê m e s r e m a r q u e s s ' app l iquen t au mélange 

de rouge et de violet, d o n n a n t les dégrada t ions du 
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88 D E S C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

p o u r p r e , et à celui de vert et de violet qui fourni t les 

b leus . Maxwell a observé , sur les indiv idus qui d is 

t i n g u e n t ma l les cou l eu r s , des p h é n o m è n e s qui con 

co rden t avec les idées d e Y o u n g . On peut a d m e t t r e 

chez ces sujets une para lys ie ou u n e absence p a r 

tielle ou to ta le de l ' une des variétés de fibres. H e l m -

hol tz et Sche lske (1) ayan t r e c o n n u que la par t ie 

a n t é r i e u r e de l eu r r é t i n e est insens ib le aux rayons 

r o n g e s , il est p e r m i s d e suppose r que les fibres 

r o u g e s n 'a t te igna ien t pas le bo rd an t é r i eu r (ora ser

rata) d e ce t te membrane . . 

Ajoutons c e p e n d a n t que si aucun fait n 'es t d i r e c 

t e m e n t opposé à la théor ie de Young , elle ne s ' appuie 

pas non plus s u r des expé r i ences positives qui la 

r e n d e n t i r réfutable sur tous les p o i n t s . 

§ 8. — Des couleurs par réfract ion. 

Il y a géné ra t i on de cou l eu r s , pa r réfract ion lo r s 

q u e la l umiè re passe d 'un mil ieu t r an spa ren t dans 

u n mi l ieu p lus ou m o i n s dense . 

[ Lorsque des rayons l u m i n e u x passent d 'un espace 

vide dans un co rps t r a n s p a r e n t , ou d 'un mil ieu 

m o i n s dense dans u n a u t r e qui l 'est davantage , s'ils 

t o m b e n t p e r p e n d i c u l a i r e m e n t sur la surface du se 

cond mi l ieu , ils con t inuen t de c h e m i n e r en l igne 

d r o i t e ; niais si l eur i nc idence est o b l i q u e , ils c h a n 

gen t de d i rec t ion , et, tout en c o n t i n u a n t de suivre 

(1) Archiv für Ophthalmologie, herausgegeben von A r l l , D o n -

ders und von Gräfe. T . I X , p. 3 G , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a 
I 

O I 

Fig. 20. — Conditions physiques de la production dee images par un 
milieu réfringent. 

Si, au con t ra i r e , le r ayon passe o b l i q u e m e n t d 'un 

corps t r a n s p a r e n t dans un espace vide, ou d'un mi

lieu plus dense dans u n au t r e qu i l 'est m o i n s , il 

s 'éloigne de la p e r p e n d i c u l a i r e , et, au l ieu de la d i 

rec t ion bc, il suit celle ¿17 (1). 

Les lumiè res à d u r é e s vibratoi res cour tes sont p lus 

for tement déviées de la l igne pr imi t ive q u e celles à 

durées longues . On c o m p r e n d ainsi la nécess i té 

d 'une sépara t ion des divers r ayons co lo rés , c o m p o 

sant la l u m i è r e du j o u r ou celle d ' une bougie . ] Nous 

avons appr i s au § 1 à conna î t r e ces cou leurs , dans 

[1] Mul l e r , Manuel de physiologie, t r a d . p a r J o u r d a n . P a r i ? , 

1851 , t o m e I I , p . Î 8 9 . 

le p r o l o n g e m e n t d u p lan d ' i nc idence , ils se r a p p r o 

c h e n t de la pe rpend i cu l a i r e . Ainsi AB étant le p lan 

d ' inc idence du mi l ieu p lus dense G, le r ayon ab, au 

lieu de suivre la d i rec t ion bc, se r a p p r o c h e r a de la 

pe rpend icu la i r e de et m a r c h e r a d a n s la nouvel le d i 

rec t ion bf. 
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bO DES C O U L E U R S E T -DE L E U R G É N É R A T I O N . 

l eu r p lus g rand état de p u r e t é , sous le n o m de cou

leurs prismatiques. Tou tes choses égales d 'a i l leurs , la 

sépara t ion , p a r le p r i s m e , des rayons h o m o g è n e s à 

d u r é e s v ibra to i res plus ou mo ins longues , est d ' a u 

tant plus parfai te q u e celui-ci occas ionne des diffé

r ences plus g randes dans la vitesse de leur p r o p a g a 

t ion . Aussi a-t-on soin de chois i r , pour la c o n s t r u c 

t ion des p r i smes en o p t i q u e , u n verre spécial , le 

Flint g!ass, qui ra len t i t beaucoup plus la vitesse de 

m a r c h e des l umiè re s à d u r é e s vibratoires cour tes , 

que celle des au t res . 

D i n s la cons t ruc t ion des lus t res on fait usage de 

p r i s m e s en verre t rès -pr imi t i f s , il est vrai , seuls ou 

associés à d 'au t res sol ides po lyédr iques . Ils fonct ion

nent à la fois c o m m e réf lecteurs et c o m m e mi l i eux 

réf r ingents des t inés à développer des couleurs vives 

et be l les , en m ê m e t e m p s q u e leur a g e n c e m e n t plus 

ou moins a r t i s t ique est des t iné à p r o d u i r e un effet 

d ' e n s e m b l e . 

Bien que cet te appl ica t ion puisse satisfaire u n œil 

qui se compla î t aux effets br i l lan ts , nous n ' en d i rons 

pas mo ins qu 'e l le est ba rba re ; car on n 'est pas m a î t r e 

d e la disposi t ion des c o u l e u r s , qui change cons 

t a m m e n t avec la posi t ion de l 'observateur . 

Il en est a b s o l u m e n t de m ê m e des j eux de l umiè r e 

réfractée réal isés par les -parures en d i a m a n L Ce 

n ' e - t ce r tes pas pa r leur beau té que leur usage se 

p e r p é t u e depuis des siècles et se con t inue ra p roba 

b l e m e n t l ong t emps e n c o r e . La cause en est p lu tô t 

dans la g r a n d e valeur et l ' inal térabi l i té des p ie r res 
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qui se t r a n s m e t t e n t de généra t ion en généra t ion , 

c o m m e t résor de famille. 

En voyant c o m b i e n peu elles sont favorables a la 

beauté qui les p o r t e , et combien elles t e n d e n t p lu tô t 

à l 'enlaidir et à la vieillir, on se d e m a n d e avec r a i 

son si les dames con t inue ra ien t à se parer de ces 

joyaux br i l lan ts , si leur valeur ne dépassa i t pas celle 

des per les d e ve r re , por tées en coll ier par nos 

paysannes . La c la r té des lumières pro je tées par le 

d iamant , c la r té souvent a u g m e n t é e par des surfaces 

méta l l iques sous- jacenles , est due à deux p ropr ié tés : 

g râce à sa du re t é , le d i aman t est suscept ib le de r e 

cevoir un beau po l i ; d é p l u s , il p rovoque un ra len

t i s sement t rès -no tab le dans la vitesse de p r o p a g a 

tion de la l umiè re à t ravers sa subs t ance . La vitesse 

de la l umiè r e dans le d i a m a n t est à cel le qu 'e l le a 

dans le s t rass employé p o u r l ' imi ter , c o m m e 2 est 

à 3 . 

La quant i té de l umiè r e réfléchie d é p e n d a n t , toutes 

choses égales d ' a i l l eurs ,du d e g r é d e poli d e l à surface, 

ainsi que de la rés i s tance et des r e t a rds éprouvés à 

l ' en t rée dans le nouveau mil ieu, il est imposs ib le de 

d o n n e r aux p ier res fausses le m ê m e éclat qu ' aux 

vraies . 

Elles n'offrent j a m a i s , selon l 'expression des mi -

néra logues , qu ' un éclat vitreux, et n ' a l t e ignen t j amai s 

l 'éclat a d a m a n t i n ; car la différence en l re ces deux 

espèces d 'écla t dépend de la force de la réflexion. 

Le d i a m a n t doi t ses j eux de cou leur aux m ê m e s 

causes q u e le p r i s m e de ver re . Les lumières h v ib ra -
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Fig. li et 11. — Diamants hruts. 

r h o m b o i d a l , en t r a p é z o è d r e et en s ca l énoèdre (tig. 

21 et 22). 

Les p r inc ipa les formes que l 'on d o n n e p a r la 

taille au d i aman t en E u r o p e sont celles en brillant et 

en rose. 

Le brillant est un d i a m a n t d 'une épa isseur assez 

cons idé rab l e que l 'on d resse en table à sa par t ie su

p é r i e u r e et q u e l 'on fo rme en culasse à sa pa r t i e in-

* Fig 23, U et 28 . — Brillants. 

fér ieure (fig. 23 , 24 et 25) : ces d i aman t s jou i ssen t 

d ' un grand éclat et se mou len t à j o u r . 

t ions courLes sont plus déviées pa r la réfract ion q u e 

celles à d u r é e s v ibra to i res l o n g u e s , d 'où r é su l t e la 

s épa ra t ion des l umiè re s h o m o g è n e s . Cet te sépara t ion , 

on le conçoi t , n 'es t pas aussi r ad ica le qu 'avec le 

p r i s m e de flint; mais elle l 'est assez p o u r qu' i l y ait 

p roduc t ion d e cou leurs t rès-vives . 

[ Le d i a m a n t cr is tal l ise dans le sys t ème cub ique 

e t affecte p r i n c i p a l e m e n t les formes relat ives au 

t é t r aèd re : on le t rouve en o c t a è d r e , en d o d é c a è d r e 
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La rose es t un d i a m a n t d ' u n e faible épaisseur , q u e 

l 'on taille à p la t en dessous et que l 'on r ecouvre d ' une 

m u l t i t u d e de pe t i tes facettes t r iangulaires(f ig.26 et 27) . 

Ces d i aman t s se m o n t e n t avec u n e l ame méta l l ique 

"blanche et pol ie . ] 

La taille en br i l l an t est, sous le r a p p o r t de la p r o 

duct ion des cou leu r s , la plus favorable ; elle a é té 

employée p o u r la p r e m i è r e fois sur une série de d ia 

m a n t s de la cou ronne re t ravai l lés à neuf su r les o r 

dres du cardinal Mazarin. Celte série a conservé le 

n o m du min i s t re de Louis XIV. La taille en rose étai t 

connue depuis 1520. La p répara t ion régu l iè re de fa

cet tes da te d ' une é p o q u e encore p lus r ecu lée . On en 

a t t r i bue généralerr ient la découver te à Louis de 

B e r q u e m (1456). P o u r le br i l lant , les disposi t ions 

suivantes sont les p lus favorables : 

H a u t e u r de la par t ie supé r i eu re = l / 3 de la h a u 

t e u r to ta le , h a u t e u r de la par t ie infér ieure = 2 / 3 de 

la h a u t e u r tota le , d i a m è t r e de la table = 4 /9 du dia

m è t r e du g r a n d ce rc le , surface de la ka le t le — 1 / 5 

de la surface de la table (1). Ces r a p p o r t s , ainsi que 

la posi t ion et l ' a g e n c e m e n t des facet tes , on t é té t rou

vés e m p i r i q u e m e n t , et on les emplo ie p o u r d 'au t res 

Fig. 26 et Î 7 . - Boses. 

(1) K. E . K l u g e , Haudbuch (1er Edelsteinkunde. L e i p z i g , 1 8 6 0 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p ie r r e s préc ieuses , tel les que cristal d é r o c h e , topaze , 

qui doivent s imu le r du d i a m a n t , ainsi q u e p o u r le 

s t r a s s ; bien qu ' i l soit imposs ib le d ' a d m e t t r e que , vu 

les différences op t iques , la m ê m e coupe réal ise , pour 

ces diverses p ie r res , les effets les plus favorables. Il est 

vrai que , pas p lus que pour le d i aman t , la tai l le de ses 

subs t i tu t s n 'a é té soumise à un e x a m e n t h é o r i q u e ; 

elle n'a m ê m e pas été é tud iée e m p i r i q u e m e n t avec 

au t an t de soin. On se laisse donc d o m i n e r par le 

dési r d ' a u g m e n t e r au tan t q u e possible la r e s sem

b l a n c e . 

Si, dans la taille en br i l lant des d i a m a n t s e u x - m ê 

mes , sur tout des plus gros , on s ' écar le souvent des 

règles posées plus hau t , ce n 'es t pas dans le b u t 

d ' a u g m e n t e r les yeux de l umiè re s , mais b ien p lu tô t 

p o u r m é n a g e r la masse de la p ie r re , en sacrifiant u n e 

par t ie des effets op t iques à une ques t ion de po ids . 

C'est à la p r a t i que et à l ' expér ience de d é c i d e r de 

la p r é d o m i n a n c e qu' i l convient de d o n n e r à ces deux 

o r d r e s de cons idéra t ions et à les ba lancer convena 

b l e m e n t . Dans les d i aman t s co lorés , la cou leu r p a r 

réfract ion se c o m b i n e avec cel le qui naît de l ' a b s o r p -

Lion (§ 14). Cette de rn i è r e dérive de l 'affaiblisse

m e n t inégal ép rouvé par les l umiè re s h o m o g è n e s 

qui t raversen t la masse . Il en résu l te qu 'un cer ta in 

n o m b r e de cou leurs ob tenues par réfract ion doivent 

p e r d r e de leur i n ' e n s i t é . Cet effet se p rodu i t dans 

des p ropor t ions t rès -d iverses , suivant la n a t u r e et 

l ' in tens i té de la c o u l e u r p r o p r e du d iaman t ; q u e l q u e 

fois il est si faible, q u e la cou leu r d ' absorp t ion de la 
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p ie r r e s emble p lu tô t a u g m e n t e r q u e d i m i n u e r son 

feu. Le d i a m a n t , si r e m a r q u a b l e par sa cou leu r j a u n e 

ser in , qui est conservé au cabinet de minéra log ie de 

la cou r impér i a l e de Vienne , sous le n° 3 0 , p r é s e n t e 

p l u s de feu dans ses j e u x de l u m i è r e s q u e n ' i m p o r t e 

quel le p i e r r e de la col lect ion, sans en excepte r les 

d i a m a n t s inco lo res . Peu t - ê t r e doit-il u n e pa r t i e de 

ses qual i tés au r a r e fini de son pol i . 

Les j e u x de c o u l e u r s des d i a m a n t s j a u n e - v e r d â l r e 

(n° 24 et 23 de la m ê m e col lect ion) sont auss i t r è s -

viTs ; ils deviennent plus faibles p o u r la p i e r r e ver te 

n° 22, enfin ils appara i s sen t r e m a r q u a b l e m e n t a m o i n 

dris p o u r le g rand échant i l lon n° 26 qui est b l eu . 

Les d i a m a n t s qui n ' on t pas d e cou l eu r b ien dé te r 

minée , qu i n 'on t q u ' u n e te in te j aunâ t r e , sont mo ins 

es t imés que ceux dont la n u a n c e est m a r q u é e ou que 

les d iamants inco lo res . P o u r cet te ra ison, on c b e r c h e 

à les r a p p r o c h e r le p lus poss ib le des d e r n i e r s . A cet 

effet, on obvie au m a n q u e de l umiè r e b leue en app l i 

quan t de pe t i tes quan t i t é s d ' o u t r e m e r sur l eu r pour 

tour d ' e n c h â s s e m e n t et, p o u r les d i a m a n t s qui ne 

sont pas à j o u r , su r les a rê tes qui l imi ten t les fa

cet tes de l ' envers . J 'ai éga lement vu employe r du 

c a r m i n à côté de l ' ou t r emer . L'uti l i té p r a t i q u e de 

l 'emploi de l 'une de ces cou leurs , ou des deux à la 

fois, dépend de la n u a n c e de la p i e r r e . Si elle vire au 

jaune o rangé , le bleu seul doit se rv i r ; sa t e in te t e n d -

elle au vert j a u n e , il conviendra de faire in terveni r en 

m ê m e t e m p s le r o u g e . 

En un m o t , il s'agit toujours de ré tab l i r dans la 
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masse l u m i n e u s e , pa r des add i t ions locales d e 

p i g m e n t s co lo rés , l ' équ i l ib re d é t r u i t p a r l ' a b s o r p 

t ion . Ce p r o c é d é s ' app l ique su r tou t avec avantage , 

lo rsqu ' i l s 'agit de r é u n i r d a n s u n e m ô m e p a r u r e p lu

s ieurs p ie r res d e nuances d i s semblab le s , dans le b u t 

de m a s q u e r l ' i r régu la r i t é . 

§ 9. — Des couleurs chatoyantes . 

Nous savons que l ' essence de la l u m i è r e r é s ide dans 

les v ibra t ions de pa r t i cu le s t r è s -pe t i t e s , éb ran lées 

p a r la sou rce l u m i n e u s e et t r a n s m e t t a n t leur m o u 

v e m e n t aux pa r t i cu le s voisines. 

Tan t q u e ce t te t r ansmiss ion s 'opère dans le m ê m e 

mi l ieu , t an t qu 'e l le n ' e s t pas r a len t i e ou accé lé rée , 

elle con t inue en l igne d r o i t e . Nous appe lons rayons 

les l ignes d ro i t e s q u e n o u s pouvons t r a ce r par la 

pensée dans t ou t e s les d i r ec t ions , à par t i r du po in t 

l u m i n e u x , cen t re d 'ac t iv i té . 

D 'après cela, nous d i rons q u ' u n rayon l u m i n e u x 

est réfléchi par une surface, en e n t e n d a n t p a r r ayon 

réfléchi la d i rec t ion suivie pa r l ' onde de r e t o u r 

renvoyée pa r ce t t e surface c o m m e le sont les o n d e s 

aqueuses pa r les paro is d ' un bass in . De m ô m e , en 

d i san t q u ' u n rayon est réfracté, lorsqu ' i l p é n è t r e obl i 

q u e m e n t dans un nouveau mi l i eu qui ra len t i t ou a c 

cé lère sa v i t e s se , nous s o u s - e n t e n d o n s q u e c 'es t le 

m o u v e m e n t o n d u l a t o i r e qu i est modif ié dans sa 

m a r c h e , de tel le façon q u e la l igne r e p r é s e n t a n t sa 

d i rec t ion fasse un c o u d e b r u s q u e . 
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Fig. 28. — Mouvement ondulatoire des rayons. 

mesuren t , p o u r c h a q u e par t i cu le du fluide é l h é r é , 

la force de l ' impuls ion qui agit sur elle, au m o m e n t 

cons idéré , pour la pousser , dans son m o u v e m e n t vi

b ra to i r e , d 'un cô té ou d e l ' au t re . 

Considérons m a i n t e n a n t deux rayons d 'une m ô m e 

espèce de lumière , se p r o p a g e a n t s i m u l t a n é m e n t 

suivant la m ô m e d r o i t e ; la d u r é e v ib ra to i re e t la 

longueur d 'onde , c 'es t -à-di re les d i s lances en t r e deux 

points cu lminan t s d e l ' onde é tan t les m ô m e s , n o u s 

pouvons c o u c h e r p a r l a p e n s é e la l igne s inueuse du 

second rayon sur celle d u p r e m i e r , en a d m e t t a n t 

qu'i l y a co ïnc idence parfai te en t r e les ondes ascen

dan te s de l 'un et les o n d e s a scendan tes de l ' au t re , 

de m ê m e que p o u r les ondes d e s c e n d a n t e s . Il est fa

cile de voir que , d a n s ce cas , les impu l s ions r eçues 

à c h a q u e ins tan t , pa r u n e m ê m e par t i cu le de fluide, 

de la pa r t de c h a c u n des m o u v e m e n t s l u m i n e u x , 

sont d i r igées dans le m ê m e sens, et a joutent l eur 

eflet ; si au con t ra i re , les l ignes s inueuses , au lieu 

de se confondre , son t d i r e c t e m e n t opposées , c o m m e 

dans la figure29, c ' e s t - à -d i r e si les pa r t i e s a s c e n d a n -

6 

Nous a t t e ind rons le b u t que nous nous p r o p o s o n s 

dans ce chap i t r e , en r e p r é s e n t a n t g r a p h i q u e m e n t le 

rayon l u m i n e u x p a r u n e l igne droi te (flg. 28) c o m 

binée avec une l igne s inueuse . 

Les d is tances de ce t te l igne s inueuse à la d ro i te 
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Fig. 29. — Mouvement ondulatoire des rayons contraires. 

si, de p lus , les impuls ions sont égales en in tens i té , 

c o m m e cela arr ive p o u r des rayons d 'égale c la r t é , 

l'effet p r o d u i t sera nu l , il y a u r a r e p o s et pa r t an t 

absence de l u m i è r e , tou t c o m m e si les deux rayons 

n 'exis ta ient pas . 

Ce p r inc ipe , d 'après l eque l des r ayons lumineux 

p a r c o u r a n t la m ê m e r o u t e peuvent t an tô t se renfor

cer , t an tô t s ' é te indre m u t u e l l e m e n t , s ' influencer et 

se modif ier , po r t e le n o m de p r i n c i p e des interfé

r ences . 

L ' in te r fé rence des rayons l u m i n e u x est u n e source 

géné ra t r i ce de c o u l e u r s ; nous al lons voir tout à 

l ' heure c o m m e n t , et é tud ie r q u e l q u e s - u n e s de ces 

cou leu r s d ' in te r fé rence . 

La nac re de pe r le est formée de couches n o m b r e u 

ses t r è s - m i n c e s et a l te rnat ives , de ma t i è r e o rga

n ique et de ca rbona te de chaux . Ces couches n ' on t 

pas la m ê m e d u r e t é ; aussi , l o r squ 'on vient à p ra t ique r 

u n e coupe ob l ique et à la pol i r , on n 'ob t ien t pas un 

p lan , mais u n e surface finement s t r iée , c o m p a r a b l e 

à u n sys tème de terrasse* disposées en éche lons 

réf lec teurs . 

Il peu t se faire, d ' après cela, que les rayons l u m i -

tes de l 'une des ondes c o r r e s p o n d e n t aux par t ies 

descendan tes de l ' au t re , c h a q u e par t i cu le recevra , 

au m ê m e m o m e n t , deux impuls ions en sens inverse ; 
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ont pa rcouru , en effet, la 

m ê m e longueur de r o u t e 

et subi u n e seule et m ê m e 

réflexion. 

Remplaçons la surface 

plane pq par la terrasse à 
Fig. 30. — Marche des rayons sur 

éche lons snoq ; le rayon la nacre de perles. 

de devra arr iver en z 

avant de se réfléchir p o u r d o n n e r zk. Il en résu l te que 

le chemin pa rcouru parrfez&est plus long que celui 

ùe abc, et les deux rayons sont a m e n é s à l ' interfé

rence . Si la différence des c h e m i n s p a r c o u r u s est 

égale à 1/2, 1 1/2, 2 1/2, e t c . , longueurs d 'ondes (la 

longueur d 'onde est égale à l ' espace p a r c o u r u par 

le m o u v e m e n t l u m i n e u x , p e n d a n t q u ' u n e par t icu le 

exécute uue vibrat ion en t i è re , c ' e s t -à -d i re un m o u 

vement comple t tant en deçà qu ' au delà de sa posit ion 

d 'équi l ibre) , les impu l s ions dans u n sens , é m a n é e s de 

l 'un des rayons , co ïnc ideron t exac tement avec les 

impuls ions en sens inverse de l ' au t re , et si , à l 'or i 

gine, l ' intensifé était la m ê m e , si la réflexion n 'a pas 

affaibli l 'un p l u s que l ' au t re , les deux lumières se neu

t ra l i se ront m u t u e l l e m e n t en produisant de l'obscurité. 

neux qui suivent la m ê m e r o u t e , après leurs r é 

flexions sur différents éche lons , ne soient p lus à 

ondula t ions c o n c o r d a n t e s . Soient deux rayons p a r a l 

lèles de et ab (fig. 30), réfléchis par la surface polie 

pq. Ces deux rayons ayant à l 'o r ig ine des v ibra t ions 

concordan tes , leur acco rd ne sera pas dé t ru i t à l eu r 

arr ivée en g et en c. Ils 
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Disons de su i te qu 'avec la lumiè re b l a n c h e l ' i n t e r 

fé rence , q u e l q u e complè t e qu 'e l le soit , ne pour ra 

pas e n g e n d r e r l ' obscur i t é , l'effet p r o d u i t sera u n e 

l u m i è r e co lorée . En effet, elle se c o m p o s e d 'une sér ie 

d e l u m i è r e s à d u r é e s v ibra to i res et p a r t a n t à lon 

g u e u r s d ' ondes différentes. P o u r le rouge , d o n t la vi

b ra t i on est la plus l en t e , elle est p r e s q u e deux fois p lus 

longue q u e pour le violet. Quelle que soit donc la dif

fé rence de m a r c h e a p p o r t é e par les réf lexions m u l 

t ip les , il n 'y aura j a m a i s q u ' u n e pa r t i e d e s lumiè re s 

h o m o g è n e s cons t i tu t ives de la l u m i è r e b l a n c h e qu i 

s ' é te indron t ( i ) ou s 'affaibliront. Or, nous avons vu 

plus hau t (§ 5) q u ' e n enlevant à la l u m i è r e b l a n c h e 

u n e po r t i on d e l u m i è r e colorée , le res te est coloré 

l u i - m ê m e , c'est la c o m p l é m e n t a i r e de la pa r t i e sous 

t r a i t e . Ce sont donc les c o m p l é m e n l s des cou leurs 

dé t ru i t es p a r l ' in ter férence que nous voyons à la 

surface des p laques de n a c r e . 

Sir David Brews te r ayant pr is l ' e m p r e i n t e d 'une 

semblab le surface de n a c r e , avec rie la c i re à cache 

ter no i re et très-f ine, observa q u e l ' empre in t e p r o 

duisa i t des cou l eu r s ana logues , la réflexion ayant lieu 

sur u n e surface s t r iée de m ô m e n a t u r e . 

Cette observat ion a d o n n é na i ssance à une a p p l i 

cat ion i n t é r e s s a n t e ; on fabr iqua des bou tons de 

chemises ou d 'hab i t s en mé ta l , sur lequel on t raçai t 

des sys tèmes de s tr ies qu i , s imu lan t les t e r rasses de 

( i ) Cel les p o u r l e s q u e l l e s l a d i f f é rence d e m a r c h e p r o v o q u é e 

p a r l e s r é f l ex ions e s t é g a l e à 1/2, 2 1/2 l o n g u e u r s d ' o n d e s . 

{Note du traducteur.) 
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la n a c r e , donna i en t lieu à des réflexions colorées . 

C'est ce q u e l 'on n o m m e les bou tons i r i sés . En 

t ou rnan t l en t emen t un s emblab l e bou ton , ou un 

f ragment de n a c r e , de m a n i è r e à changer l ' incidenca 

des rayons l u m i n e u x , on change en m ô m e t e m p s les 

différences de m a r c h e des r ayons lumineux , et par 

conséquent l ' e spèce des cou leurs e n g e n d r é e s . Les 

couleurs s e m b l e n t se mouvo i r à la surface en se 

r e m p l a ç a n t les unes les au t r e s . Le p h é n o m è n e por te 

le nom de c h a t o i e m e n t , et l 'on appel le couleurs cha

toyantes , surfaces cha toyan tes , les cou leurs ainsi 

p rodui tes et les surfaces m è r e s . 

La réflexion sur u n e surface s t r iée n ' e s t pas la 

seule man iè re de réal iser de semblab les effets. 

Un seul feuillet t r anspa ren t et t r ô s - m i n c e , u n e * 

couche de l iquide e x t r ê m e m e n t peu épaisse suf

fisent. 

Celte m é t h o d e est enco re plus i n s t ruc t i ve ; elle 

sert de base à l ' expér ience du verre colorant de 

Newton . Soit une lenti l le b iconvexe , à g rand rayon de 

Fig. 31. — Expérience du verre colorant NOUS empriSOIl-

paisseur d i m i n u e g r a d u e l l e m e n t , d e la c i rconférence 

au cen t r e , où elle est nu l le . La l umiè r e inc iden te , qui 

p é n è t r e à t ravers la p laque de v e r r e , subi t deux 

c o u r b u r e , s u p e r p o 

sons , c o m m e dans la 

figure3I,une p l a q u e 

p lane en ver re . 

nons ainsi une cou
c h e d 'a ir don t l ' é -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



102 DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

réflexions : une p r e m i è r e à son passage du verre dans 

l 'air ; une seconde à sa sortie de la c o u c h e d 'air dans 

le verre de la lenti l le . Les rayons réfléchis de la pre

m i è r e espèce et de la seconde n ' au ron t pas p a r c o u r u 

des c h e m i n s égaux , lors de leur r éun ion ; l ' accord 

de leurs m o u v e m e n t s vibratoi res sera donc a l t é ré , et 

il p o u r r a en résu l t e r des p h é n o m è n e s d' interf.érence 

du m ô m e o r d r e que ceux que nous avons é tudiés p lus 

hau t . 

Ici nous devons teni r c o m p t e de l 'observat ion su i 

vante : il n 'es t pas tout à fait indifférent que la 

l u m i è r e soit réfléchie à son passage d 'un mi l ieu ou 

elle se m e u t p lus vite, dans un mil ieu où elle se m e u t 

p lus l en t emen t , ou inversement . Dans le p remie r cas 

les molécu le s qui t r a n s m e t t e n t u n e par t ie de leur 

m o u v e m e n t à celles du second mi l ieu , sont i m m é 

d i a t e m e n t renvoyées ap rès le choc , en sens inve r se ; 

dans le second , au con t r a i r e , elles con t inuen t enco re 

à m a r c h e r dans la d i rec t ion qu 'e l les avaient avant 

le choc , p e n d a n t la du rée d 'une demi-vibrat ion, ce 

n 'es t qu 'a lo rs qu 'el les déve loppen t l ' impuls ion de 

r e tou r , d 'où naît l 'onde réfléchie. 

Il en résul te que , si un rayon l u m i n e u x est réfléchi 

u n e p r e m i è r e fois à son passage du ver re dans l 'air, et 

u n e s econde fois au passage de l 'air dans le ve r r e , 

les deux rayons réfléchis seront en r e t a r d , l 'un p a r 

r a p p o r t a l ' au t re , d 'une d e m i - I o n g u e u r d ' o n d e , m ê m e 

si les c h e m i n s qu' i ls ont p a r c o u r u s sont égaux ; i ls 

p o u r r o n t donc in terférer et s ' annu le r si les i n t en 

sités sont égales . 
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Appl iquons ce fait, qui est une conséquence bien 

s imple des lois de l 'é last ic i té , à l ' expér ience de 

N e w t o n ; nous ver rons qu ' au cen t re , là où la p l aque 

repose sur la lenti l le et dans le voisinage i m m é d i a t 

du point de con tac t , la couche d'air est si m ince , que 

la différence des rou tes des deux rayons n 'est q u ' u n e 

fraction t r è s -pe t i t e de la longueur d 'onde et peut 

être négl igée en p r a t i que . Il ne res te donc que le 

re tard d 'une d e m i - l o n g u e u r d ' o n d e , dû à la cause 

ind iquée plus hau t . Or, c o m m e les diverses lumiè res 

homogènes s u b i s s e n t c h a c u n e p o u r leur part la m ô m e 

al térat ion respec t ive , il en résul te u n e in terférence 

totale, eL le po in t cen t ra l , vu par réflexion, para î t 

noir . 

A mesu re que l 'on s 'éloigne du poin t de contac t , 

la couche d 'a ir a u g m e n t e d 'épaisseur , la différence 

réel le des chemins pa rcourus par le rayon réfléchi à 

la surface d ' e n t r é e , et le r ayon réfléchi à la surface 

de sort ie de ce t te c o u c h e s 'accusent davantage . 

On arrive à une zone c i rcula i re où sa valeur a t te int 

u n e demi - longueur d 'onde violette ; un peu plus loin, 

elle est égale à u n e demi - longueur b leue , pu is à 

une demi - longueur d ' onde ver te , et ainsi de sui te 

j u squ ' au rouge . Or, c o m m e les rayons sont déjà, 

par la na tu re inverse de leur m o d e de réflexion, en 

r e t a rd d 'une demi -ondu la t ion , les zones p récéden te s 

deviennent des l ieux d ' in terférence positive maxima , 

pour les l umiè re s c o r r e s p o n d a n t e s . Au delà de ces 

anneaux , n o u s e n t rouvons success ivement d 'aut res , la 

couche d 'a ir a u g m e n t a n t toujours d 'épa isseur , où les 
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différences de rou t e dev iennen t égales à 1, 1 1/2 , 2, 

2 1/2, e tc . , l ongueu r s d 'ondes d u violet , du bleu et 

d u rouge . , 

Avec une l u m i è r e m o n o c h r o m a t i q u e , on obt ien t 

a ins i , c o m m e on le voit fac i lement , des cerc les a l t e r 

na t ivemen t écla i rés et o b s c u r s . Le m ô m e effet se 

p rodu i t en éc la i ran t les ve r re s avec la f lamme d ' une 

l a m p e à alcool sa lé , ou avec la m ô c h e d ' une l a m p e 

en tou rée d 'un ver re r o u g e à l 'oxydule de cuivre. 

Les anneaux clairs c o r r e s p o n d e n t aux pos i 

t ions p o u r lesquel les les différences de c h e m i n s 

p a r c o u r u s son l éga l e s à 1/2 , 3/2, 5/2, e t c . , l ongueu r s 

d ' o n d e s . 

Les a n n e a u x o b s c u r s à cel les p o u r lesquel les les 

différences s o n t d e 1 , 2 , 3 , e t c . , l ongueurs d 'ondes . 

La posi t ion des a n n e a u x clairs ou obscu r s var iant 

avec l ' e spèce de l u m i è r e , il est évident qu ' avec la 

l u m i è r e b l a n c h e , les diverses l umiè re s h o m o g è n e s 

n ' e n t r e r o n t pas dans les m ê m e s p ropor t ions dans les 

m a x i m u m d 'éc la i rage ou d ' obscu r i t é , et la série des 

a n n e a u x clairs et o b s c u r s sera r e m p l a c é e par u n e 

success ion d ' a n n e a u x d ive r semen t c o l o r é s ; c h a c u n 

d ' e u x é tan t e n g e n d r é pa r la d e s t r u c t i o n d 'une par t ie 

d e s é l émen t s const i tut ifs du b l anc , pa r t i e va r i an t avec 

l ' épa i sseur . 

La succession des cou l eu r s que p r é s e n t e n t les a n 

n e a u x colorés de N e w t o n , vus p a r réflexion, est la 

suivante : 

1 e r Anneau. Gris b l e u â t r e , b l a n c ve rdâ l re , j a u n e 

pail le c lair , j a u n e b r u n , o r angé , r o u g e . 
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2 e Anneau. P o u r p r e , violet, ind igo , b leu de ciel , 

vert c lair , j a u n e , o rangé , rouge . 

3° Anneau. P o u r p r e , violet, ind igo , b leu , vert de 

m e r , ver t , j aune fauve, ver t j a u n e , couleur de cha i r . 

4" Anneau. P o u r p r e pâle peu sa tu ré , ver t b leu 

m a t , ver t , ver t g r i sâ t r e , cou l eu r de cha i r . 

Les sys tèmes d ' a n n e a u x suivants offrent des teintes 

vert b l e u â t r e ma t , et rouge de cha i r , et dev iennent 

de p lus en plus pâ les . 

Cel te p e r t e de sa tura t ion est due à ce que les é lé 

men t s du b lanc s 'ajoutent de p lus en p lus dans les 

m a x i m a d 'éc la i rage , j u s q u ' à ce qu'enfin leur p rédo

m i n a n c e noie et dé t ru i t tou te te in te spécia le . 

Ce n 'es t q u e pour r a p p e l e r les expér iences de 

Newton que nous avons fait usage d ' u n e lentille 

convexe et d 'un verre plan ; mais il est évident qu'i l 

peu t y avoir géné ra t ion de cou leurs p a r la s imple 

superpos i t ion de deux verres p lans , c o m m e on l ' ob 

serve souvent en app l iquan t deux glaces l ' u n e sur 

l ' a u t r e . La n a t u r e de la te in te dépend éga lemen t alors 

de l ' épa isseur de la couche d 'a ir in te rposée , ma i s 

c o m m e cel le-ci est pa r tou t la m ê m e , la nuance sera 

un i fo rme . 

Voyons m a i n t e n a n t ce q u e devient la l umiè r e qui 

t raverse les p laques t r anspa ren t e s . 

Soit ao (Gg. 32) un rayon p r ê t à p é n é t r e r dans 

la m i n c e couche d 'air dofe, e m p r i s o n n é e en t re les 

deux glaces p lanes A. et B . Soit ob le p r emie r 

rayon réfléchi, ede le second . Il est évident que la 

totali té du rayon cd n e r e t o u r n e r a pas dans la glace 
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d'où cdf = ocd; en 
Fig. 32. — Trajet de la lumière à tra-

pa rcourus par fg et ch est égale à celle des rayons 

ob et de, d o n t nous avons é tud ié les condi t ions d ' in

t e r f é rence . 

En s u p p o s a n t ocd = l l ongueu r d ' onde , nous avons 

vu que ob et de se neu t ra l i sen t , pu i squ ' en raison des 

réflexions de na tu re opposée qu ' i l s ont subies , i l s son t 

dans des états o p p o s é s . Q u a n t au rayon cdfg, c o m p a r é 

à ch, il a auss i p a r c o u r u u n e l o n g u e u r d 'onde de plus , 

mais son état est le m ê m e ; les deux réflexions qu' i l a 

subies à son doub le passage de l 'air dans le verre 

s 'a joutant p o u r p r o d u i r e un r e t a rd d 'une longueur 

( \ ) D ' a p r è s les lois de l a r é f r a c t i o n , on voi t f a c i l e m e n t q u e ch 

es t p a r a l l è l e à oa e t n ' a sub i q u ' u n e l é g è r e d é v i a t i o n d é p e n d a n t 

de l ' é p a i s s e u r d e l à c o u c h e d ' a i r . [Note du traducteur.) 

le rayon ch qui n 'a subi 

a u c u n e réflexion et n 'a 

été que deux fois r é 

fracté en o et en c. 

La différence de 

route est égale à cdf. 

Or oc = df, c o m m e 

droi tes paral lè les c o m 

pr ises ent re para l lè les ; 

d ' au t res t e r m e s , la 

différence des c h e m i n s 

s u p é r i e u r e ; une fraction de sa l umiè r e subi t u n e 

seconde réf lexion; le rayon deux fois réfléchi p é n é 

t re , en /", dans la seconde glace et peu t in ter férer avec 
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d 'ondo , l ' in te r fé rence áefgelch p rodu i t , p a r c o n -

sécpient, une addi t ion de l u m i è r e . 

Nous pouvons dédu i re de là la conséquence su i 

vante : lo rsque la l u m i è r e b l a n c h e t o m b e sur u n e 

couche d 'a i r m i n c e , d 'une épa isseur d é t e r m i n é e , 

chacune de ses par t ies const i tu t ives h o m o g è n e s est 

d ' au tan t mieux r e p r é s e n t é e dans la par t ie é m e r g e n t e , 

qu 'el le est p lus affaiblie dans la pa r t i e réf léchie, et 

i nve r semen t . En d ' au t r e s t e r m e s , la l u m i è r e é m e r 

gente offrira tou jours u n e teinte c o m p l é m e n t a i r e de 

celle qui est réf léchie . Avec l ' appare i l de Newton , à 

c h a q u e sys tème d ' anneaux du p r e m i e r o r d r e ou p a r 

réflexion, doit c o r r e s p o n d r e un sys tème du second 

o r d r e , pa r t ransmiss ion , offrant des te intes c o m p l é 

menta i res co r r e spondan te s . C'est, en effet, ce q u e 

l ' expér ience c o n f i r m e ; s eu l emen t les anneaux de se

cond o rd re sont p lus pâles que les p r e m i e r s . En 

effet, l ' in tensi té de l ' impuls ion du rayon deux fois 

réfléchi est toujours beaucoup plus faible que celle 

du rayon s i m p l e m e n t ré f rac té ; il ne peut donc j a m a i s 

p rodu i re u n e annula t ion c o m p l è t e ou c o m p a r a b l e à 

celle des deux r ayons qui p rodu i sen t les in te r fé rences 

du p r emie r o r d r e . 

Avec l ' appare i l de polarisat ion qui d o n n e , avec des 

mil ieux b i réf r ingents de diverses épa isseurs , la m ô m e 

success ion de cou leurs que les a n n e a u x de Newton , 

il est , au con t r a i r e , facile de p r o d u i r e la série des 

c o m p l é m e n t s co r r e spondan t s aux anneaux réfléchis 

de Newton . 

Nous renvoyons , à ce sujet, le lec teur à la desc r ip -
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t ion du sch i s to scope q u e nous avons d o n n é e au 

§ S, fig. 5. 

Dans ce cas , en effet, la pa r t i e du c h a m p q u i , sans 

l ' in te rven t ion de la p l a q u e de gypse , pa ra î t r a i t b l a n 

c h e , offre, avec le concour s d e ce t t e d e r n i è r e , u n e 

d e s cou leu r s des a n n e a u x Newton iens du second 

o r d r e , t and i s q u e la pa r t i e obscu re (sans p l a q u e de 

gypse) p r é sen t e la c o u l e u r c o m p l é m e n t a i r e , c o r r e s 

p o n d a n t e à l ' anneau par réflexion. 

E n p laçan t dans l ' appare i l une sér ie de p l aques de 

sulfate de chaux cr i s ta l l i sé , de p lus en p lus épaisses , 

on ob t i en t tous les t e r m e s de la doub le sér ie d ' an 

n e a u x colorés de N e w t o n , dans leur o r d r e d e succes

s ion ; et c o m m e ces cou leu r s sont m i e u x é ta lées , il 

es t auss i p lus facile de les e x a m i n e r . 

Les observa t ions p r é c é d e n t e s ne s ' app l iquen t pas 

s e u l e m e n t à l 'a ir , ma i s à t ou t e c o u c h e m i n c e et 

t r a n s p a r e n t e , tel le q u e la l u m i è r e s'y p r o p a g e p lus 

l e n t e m e n t ou p lus vite que dans les mi l i eux l imi t ro 

p h e s . 

C'est ainsi qu 'on peu t exp l ique r la généra t ion des 

r i ches cou leurs offertes p a r les bul les de savon ou 

pa r u n e c o u c h e m i n c e d 'hu i le ou d 'essence r é p a n d u e 

à la surface de l 'eau. Les cou leu r s cha toyan te s of

fer tes par la n a c r e sur sa surface na tu re l l e ou sur 

u n e sect ion pol ie , pa ra l l è le aux couches na tu re l l e s , 

dé r iven t d 'une sou rce ana logue . Il en est d e m ê m e 

d e s cou leurs mé la l l i ques , cha toyan tes , des p l u m e s 

d 'o i seaux , du paon , des p l u m e s du cou et de la p o i 

t r ine du p igeon , e tc . Ces p lumes cha toyan tes doivent 
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I C U L ' éclat mé ta l l i que au concours simultané de t rois 

condi t ions e s s e n t i e l l e s : 

1° La réflexion l u m i n e u s e est, en généra l , i n t ense . 

2° La pa r t i e b r i l l an te est co lo rée par e l l e -même . 

En d ' au t res t e r m e s , les choses ne se passent pas 

c o m m e p o u r u n e surface colorée q u e l c o n q u e , r e 

couver te d 'un vernis inco lore , qui laisse passer la lu

mière colorée diffuse, émise par la par t ie sous- jacente . 

3° La l u m i è r e qui p é n è t r e d a n s les couches plus 

•profondes de la p l u m e , est absorbée par le p i g m e n t 

et ne revient p lus e n j e u . En u n mot , la subs tance 

de la p l u m e gr ise doi t ê t re t o t a l e m e n t o p a q u e . 

Si l ' u n e que l conque de ces condi t ions n 'es t pas 

r e m p l i e , on ne voit pas appara î t r e l 'éclat mé ta l l ique . 

Ainsi , chez le p igeon b l anc , l 'opacité n ' es t q u ' i n 

complè te , aussi l 'éclat de son cou n 'est- i l q u e nacré 

et non méta l l ique , c o m m e pour la co lombe gr ise , 

L'éclat coloré de cer ta ines p lumes d 'oiseaux est 

t e l l ement in tense qu 'on en fait usage p o u r recouvr i r 

la base des p i e r r e s p réc ieuses co lorées , vraies ou 

fausses. Ce soubas semen t fonct ionne alors c o m m e 

une espèce de ta in . 

L' ir isation des vases mé ta l l iques , p a r voie galva

nique , et les cou leu r s de l 'acier t r e m p é sont la c o n s é 

quence des effets op t iques des l ames m i n c e s . Celte 

lame est r e p r é s e n t é e , dans ce cas , pa r la l égère cou

che d 'oxyde don t se r ecouvre l 'acier, sous l ' influence 

de la cha leur , et don t l ' épa i sseur dé t e rmine la nuance . 

Tant que ce l le -c i n ' e s t pas une fraction sensible de 

la l ongueu r d ' o n d e , la réflexion se fait c o m m e sur 

ï l l U C X E . i 
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l 'acier b lanc pol i . Au delà d 'une ce r t a ine l imi te , le 

r e t a r d éprouvé pa r le rayon réfléchi par le mé ta l et 

qu i a t raversé l 'oxyde, pa r r a p p o r t à celui qui a été 

réfléchi à la surface ex te rne de l 'oxyde, devien t s e n 

s ible , les s inuosi tés des deux l ignes ondu leuses qui 

r e p r é s e n t e n t les impuls ions ne se c o r r e s p o n d e n t p lus , 

l ' i n te r fé rence c o m m e n c e . La nuance passe success i 

v e m e n t par le jaune-c la i r , le b run-c la i r , le p o u r p r e 

et le bleu (1). 

On t rouve souvent , sur des verres an t iques , des 

cou leu r s cha toyan tes d ' une r e m a r q u a b l e beau t é et 

d 'un éclat mé ta l l ique t r è s - p r o n o u c é . On les dés igne , 

b i e n qu ' à tor t , sous le n o m de verres oxydés. En 

effet, la cause p r o d u c t r i c e ne dér ive pas d 'un oxyde 

déposé à leur surface, mais d 'une vér i tab le exfolia

t ion éprouvée par les couches ex te rnes , sous l ' in

fluence du t e m p s et des agents a t m o s p h é r i q u e s . Les 

lamel les ainsi p r o d u i t e s sont sépa rées par des cou

ches d 'a i r i n t e rposé . 11 en résu l t e des réflexions 

mul t ip l e s et , pa r su i te , l ' in ter férence des rayons , 

c o m m e dans l ' expér ience de Newton . 

On a supposé q u e les anc iens verr iers posséda ien t 

u n secre t p o u r réal iser , à volonté , de semblab le s 

effets ; mais j e ne puis a d m e t t r e cet te m a n i è r e de voir. 

Quoi qu ' i l en soit, les cou leurs ont une telle beau t é , 

(1) Ivous r a p p e l o n s , à ce s u j e t , q u e les t e i n t e s v a r i a b l e s q u e 

p r e n d l ' a c i e r s u i v a n t q u ' o n le chau f f e p l u s ou m o i n s for t p o u r l e 

r e c u i r e , s u i v a n t , p a r c o n s é q u e n t , q u e la c o u c h e d ' o x y d e d e v i e n t 

p l u s o u m o i n s é p a i s s e , s e r v e n t ù g u i d e r l ' o u v r i e r d a n s le d e g r é 

d e t r e m p e q u ' i l v e u t d u n n e r à l ' a c i e r . (Note du traducteur.) 
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qu'au p r emie r coup d'œil on a pe ine à c ro i re qu 'e l les 

ne sont dues q u ' à u n e influence des t ruc t ive et non à 

un embe l l i s sement p r é m é d i t é , d 'autant plus qu 'e l les 

surpassent de b e a u c o u p ce q u e nous observons avec 

des ver res m o d e r n e s en voie d 'a l té ra t ion . On hés i te 

donc à les cons idé re r c o m m e u n e s imple phase u l té

r ieure des modif icat ions plus r écen t e s auxque l les 

nous assis tons. 

Mais il ne faut pas pe rd re de vue la longue d u r é e 

d 'act ion des causes pe r tu rba t r i ce s , ainsi q u e les 

progrès que la théor i e et l ' expér ience ont appo r t é s 

dans la fabr icat ion du ver re , en le r e n d a n t b e a u c o u p 

moins a l t é rab le . 

J 'ai , du res te , eu l 'occasion d 'observer ces cou leurs 

dans tou te leur b e a u t é , sur les surfaces de cassures 

d 'anciens f ragments d e ver re d u musée au t r i ch ien . 

Il ne m e res te donc a u c u n dou te sur l 'or ig ine com

m u n e de toutes celles qu'offrent les n o m b r e u x é c h a n 

ti l lons de cet te col lect ion. 

Il est vrai que l 'on peu t supposer que la modifica

t ion colorante a été effectuée dans tou te la masse du 

verre et qu ' i l n 'es t pas é tonnan t de la r e t r o u v e r sur 

les cassures . 

Cette objec t ion n ' es t pas sér ieuse et ne. v iendra 

pas à l ' espr i t de q u i c o n q u e est familier avec l 'exa

men de ces v e r r e s ; elle t o m b e du res te devant ce 

fait que ces m ô m e s verres offrent des surfaces de r u p 

tu re , é v i d e m m e n t p lus r écen tes , qui n 'on t aucune 

appa rence c o l o r é e 

L'exfoliation se poursu i t souvent assez lo in , p o u r 
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que les l amel les ex té r ieures pu issen t se d é t a c h e r 

avec leurs cou leurs p r o p r e s , sous l'orme de pa i l le t tes 

ou d 'éca i l lés , en la issant u n e surface inco lore et 

t r anspa ren t e . Ces écailles, se p r ê t e n t t rès-bien, en 

ra ison de leur t énu i t é , aux observat ions microscopi 

q u e s . El les sont t an tô t un ies , t an tô t r ugueuse s , avec 

des bosse lu res se r rées et vés icula i res et p r é sen t en t , 

c o m m e les verres de Newton , dans la l u m i è r e t r a n s 

mi se , les cou leurs c o m p l é m e n t a i r e s de celles qu ' e l l e s 

réf léchissent . E n a joutant de l 'eau, on la voit p é n é 

t r e r en t r e les lamel les et chasse r l 'air i n t e r p o s é , 

sous forme de bul les . 

Les cou leu r s d e l 'opale appa r t i ennen t aussi au 

g r o u p e des cou leurs d ' in te r fé rence . Bien q u ' u n des 

savants phys ic iens les p lus d i s t ingués de n o t r e siècle 

se soit occupé de ce t te ques t ion , on ne connaî t pas 

encore d ' u n e m a n i è r e exacte la s t ruc tu re des par t ies 

qui , dans ce t t e p i e r r e p réc i euse , réf léchissent les 

rayons don t l ' in te r fé rence p rodu i t les effets c o l o r e s . 

Le p r inc ipe des in te r fé rences j o u e ce r t a inemen t , 

auss i , un rôle i m p o r t a n t dans la genèse des cou leu r s 

spécia les , à éclat mé ta l l i que , que maî t re Giorgio de 

Gubbio a fixées sur un si g rand n o m b r e de majo-

liqucs, ma is on ignore encore la m a n i è r e d o n t ces 

effets ont é té réal isés . 

§ 10 . — BeS Couleurs des mil ieux troublesii 

Les cou leurs des mi l ieux t r o u b l e s , connues de Léo

na rd de Vinci et en pa r t i e aussi d 'Ar is to te , o n t vi-
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' I )ES C O U L E U R S DES M I L I E U X T R O U B L E S . 1 1 3 

vement et p e n d a n t l o n g t e m p s exci té l ' a t ten t ion des 

savants. En effet, Goe the avait c h e r c h é à en t i re r u n e 

théor ie de la p roduc t ion des c o u l e u r s . Bien q u e ses 

idées ne soient pas sou tenab les , il n 'en est pas moins 

vrai que b e a u c o u p des faits observés à ce l te occasion 

sont exacts et p r é sen t en t une valeur i n t r i n s è q u e du

rable et rée l le . 

L ' ensemble ries p h é n o m è n e s d e cet o rd re p e u t se 

r é sumer dans la p ropos i t ion suivante : 

Lorsqu 'un mil ieu t r anspa ren t , qu' i l soit l iqu ide , 

solide ou gazeux, r e n f e r m e des par t icu les d 'un au t re 

mil ieu, dans lequel la l u m i è r e se p ropage plus vite 

ou plus l e n t e m e n t , il devient ( roub le . Si la c o u c h e 

est assez épaisse et si le n o m b r e des pa r t i cu le s est as

sez g rand , le t r o u b l e se change en une complè t e opa

cité. 

La l umiè r e inc iden te subi t , dans son passage à 

travers le mi l ieu t roub le , de si n o m b r e u s e s réflexions 

à la surface des par t i cu les é t r angè res , qu' i l finit par 

n 'en plus r e s t e r à l ' émergence . 

Si les par t i cu les sont t rès-pet i tes et si le t r o u b l e 

n 'est pas poussé j u s q u ' à l 'opaci té , on voit appara î t re 

des couleurs . 

Ainsi, avec un t roub le peu in tense , le mil ieu placé 

devant un fond éc la i ré laisse passer une l u m i è r e b r u 

nâ t re . Une source de l umiè re , un bec de gaz, par 

exemple , s emble plus rouge- jaunât re q u e si le m i 

lieu étai t clair . P o u r un t roub le plus g r a n d , la cou

leur de la flamme passe au r o u g e . De semblab les 

mi l ieux, colorés à la l umiè re t r ansmise , le sont aussi 
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1 1 4 DES C O U L E U R S ET DE L E U R G É N É R A T I O N , 

à la l u m i è r e réf léchie, lo r squ 'on les étale en couche 

qui n 'es t pas t r op épa isse , sur un fond o b s c u r . 

Ainsi , du lait é t e n d u d 'eau , coulé en couches minces 

sur un fond noi r , reflète u n e n u a n c e b l e u t é e . 

Les effets les plus g rand ioses et les plus dél icats 

offerts p a r l a n a t u r e , dér ivent de ce t te cause. 

Tels sont : le b leu du firmament, la co lora t ion 

rouge du ciel ou des glaciers a lpes t res , au c o u c h e r 

et au lever du soleil ; la cou leur Teu du soleil vu à t r a 

vers u n broui l la rd du ma t in , celle de la p le ine lune à 

son lever. 

Ce sont les par t i cu les t r oub l an t e s , t enues en su s 

pens ion dans no t re a t m o s p h è r e , qui p rodu i sen t ces 

manifes ta t ions . 

De m ô m e , l 'œil le p lus b leu ne p r é s e n t e pas t race 

de p i g m e n t b l eu . L'effet p rodu i t r é su l t e de ce que 

le tissu t r an s luc ide de l ' iris est t endu sur un fond 

noi r . Ainsi enco re la colorat ion b leue des veines , 

observée chez les p e r s o n n e s dél ica tes , est la consé 

quence de la d e m i - t r a n s p a r e n c e des m e m b r a n e s qu i 

son t app l iquées su r un fond re la t ivement obscu r , le 

sang veineux. 

Les lois de p roduc t ion de cou leurs pa r les mi l ieux 

t roub les p e r m e t t e n t d ' exp l iquer l ' influence du fond 

de la toile sur les couleurs employées en pe in 

tu re . 

Des cou leurs c la i res , é t endues en couches minces , 

non suffisamment couvran tes , su r un te r ra in foncé, 

p r ennen t u n e te in te b l euâ t r e , et, c o m m e on di t , 

f roide. El les opè ren t dans ce cas c o m m e mil ieux 
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DES COULEURS DES MILIEUX TROUBLES. t i S 

t r oub le s , et le b leu qui en résu l t e s 'ajoute à leur 

nuance p r o p r e . 

Les pe in t res conna issen t t rès-bien ce4te influence 

d 'un fond obscur sur u n e cou leu r claire s u p e r p o s é e , 

aussi se gardent - i l s b ien d e salir les par t ies r ése r 

vées aux clairs p a r des cou leurs foncées , de p e u r de 

se susci ter de graves difficultés ; à m o i n s , toutefois , 

qu'i ls ne c h e r c h e n t , c o m m e l 'ont fait ce r ta ins m a î 

tres et leurs n o m b r e u x im i t a t eu r s , à t i re r par t i de 

ce p h é n o m è n e p o u r réa l i ser u n bu t spécia l . 

Lorsqu 'on dess ine sur un papier b r u n , en super 

posant du blanc pour les par t ies c la i res , il faut se 

garder de se p lacer dans des condi t ions où celui-ci 

agirai t c o m m e mi l ieu t roub le . On p r o d u i r a i t u n e 

teinte différente de celle du fond et qu i dé t ru i r a i t 

l ' ha rmonie du dess in . 

Le coup de c rayon doit ê t re fe rme et assuré , 

et lors m ê m e q u ' o n appl ique le b lanc à l ' é ta t l i 

qu ide , il n ' e s t pas p e r m i s de p r o d u i r e les d é g r a 

dations en lavant la cou leur , c o m m e cela se p ra t ique 

pour le dessin au lavis. On réalise les fondus pa r une 

série de t ra i ts p lus ou moins larges et espacés , don t 

c h a c u n est r é e l l emen t b lanc . L'effet n 'es t a lors p r o 

duit que par la fusion sur la r é t ine , du b lanc et du 

brun du fond. 

La couche de vernis app l iquée sur les tableaux 

peut , dans cer ta ins cas , opé re r c o m m e mil ieu 

t rouble et pa ra î t re b l eue sur les te intes foncées . 

On t rouve souvent , dans les b ib l io thèques et les 

couvents , des t ab leaux suspendus depuis de longues 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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années , sans voir été revern is . Les objets y sont peu 

dis t incts et les pa r t i e s s o m b r e s sont couver tes , p a r 

p laces , de t aches b l euâ t r e s lavées, occupan t sou

vent une l a rge superficie de la toi le . Une o b s e r v a 

t ion at tent ive m o n t r e qu 'e l les dér ivent d 'une mu l t i 

t u d e i n n o m b r a b l e de pet i tes fentes impe rcep t ib l e s , 

formées dans le vern i s , et d o n n a n t à celui-ci les qua

l i tés des mi l ieux t roub le s . 

E n lavant la toi le , on fait p é n é l r e r peu à peu l 'eau 

dans les fissures. La t ache b leue d ispara î t et les 

cou leurs sous- jacen tes dev iennent visibles. 

Ces p l aques b l euâ t r e s r e s s e m b l e n t à des t aches de 

mois i , et on les a p r i ses c o m m e tel les, pensan t q u e 

l 'eau enlevait les m o i s i s s u r e s ; mais il suffit de r e 

m a r q u e r q u e l ' amél io ra t ion p rovoquée pa r le lavage 

d ispara î t dès q u e la dess iccat ion est su rvenue , p o u r 

ê t r e conva incu d e la fausseté de cet te opinion. 

En r ecouv ran t avec p r écau t i on la toile a l té rée , 

d 'une couche d ' e s sence de t é r é b e n t h i n e , pu i s , l o r s 

que celle-ci a p é n é t r é d a n s les fissures, d 'une couche 

de vernis au mas t i c qu i s ' in t rodui t éga lement dans 

les fissures à la sui te de l ' e s sence , les vides seront 

r emp l i s d 'une m a n i è r e p e r m a n e n t e et les taches ne 

r epa ra î t r on t p lus . 

Le p r o c é d é si j u s t e m e n t appréc i é de Pet tenkofer , 

pour la r égéné ra t ion des anc iens t ab leaux , agit d ' une 

m a n i è r e ana logue , mais avec p lus de régula r i té e n 

core . 

Ce ch imis te expose la toile aux vapeurs froides de 

l ' a lcool ; elles sont absorbées pa r le vernis qui se 
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ramol l i t et p r e n d la cons i s t ance d ' un b a u m e . Les pa

rois des fissures se gonflent, se r e jo ignen t et finissent 

par se souder , de man iè re à f o rmer u n e surface un ie 

- et t r a n s p a r e n t e , ap rès l ' évapora t ion de l 'a lcool . 

La cause des cou leurs offertes pa r les mil ieux 

t roubles est c o m m e p o u r les cou leu r s cha toyan tes , 

un acte d ' in te r fé rence . Il existe c e p e n d a n t en t r e ces 

deux o rd res de p h é n o m è n e s une différence i m p o r 

tante . P o u r u n e couleur c h a t o y a n t e , les deux r é 

flexions qui amènen t les faisceaux lumineux en 

conflit, se font pa r tou t à la m ê m e d i s t ance , et d é t e r 

minen t une différence d e r o u t e c o n s t a n t e , de la 

g r a n d e u r de laquel le d é p e n d la n u a n c e . 

Dans les mi l ieux t roub les , au con t r a i r e , les deux 

ordres de réflexions ayant l ieu l 'un à la surface a n 

té r i eu re , l ' au t re à la surface pos t é r i eu re de la p a r t i 

cule t roub lan te , les d is tances qu i les séparen t dépen 

dent de l 'épaisseur var iable , ma i s tou jours t rès -pe t i te , 

de ces par t icu les m ê m e s . R a p p e l o n s - n o u s la théor ie 

de la géné ra t ion des a n n e a u x colorés de Newton , 

que nous avons donnée au p a r a g r a p h e p r é c é d e n t . 

Soient, ab la pa r t i cu le t r o u b l a n t e , dc]e rayon inci 

dent , cf et cehg les deux rayons réf léchis , l 'un à la 

face d ' en t r ée , l ' au t re à la face de sor t ie . Ces rayons , 

dont la l igure exagère l 'écar t , doivent ê t re supposés 

c o m m e suivant des routes assez voisines pour qu' i l 

puisse y avoir in te r férence , c 'es t -à-di re addi t ion ou 

soust rac t ion d ' impu l s ions . Supposons que la masse 

ab soit de n a t u r e à p r o p a g e r la l umiè r e plu* vite ou 

plus l e n t e m e n t que le mi l ieu a m b i a n t , nous au rons 

7 . 
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toujours deux réflexions de na tu re opposée . Dans la 

p r e m i è r e , la l u m i è r e passe d 'un mil ieu où elle se 

p ropage plus l e n t e m e n t , dans un m i -

^ l ieu où elle se p ropage p lus v i t e ; d a n s 

la seconde , elle passe d 'un mil ieu où 

elle se p ropage p lus vile dans un m i 

lieu où elle se p ropage plus l en t emen t , 

ou vice versa. 

Si ab est inf iniment pet i t , la diffé

r ence de rou t e ceh du second rayon de 

vient insens ib le , et p e u t ê t re n é g l i g é e ; 
Fig.M.-Géné- , , „ , , . , 

ration des cou- les deux rayons réfléchis se neu t ra l i sen t 

k u r . d o s n . i - e n to ta l i té , car ils sont en r e t a rd l 'un 
lieux troubles. ' 

par r appor t à l ' au t re d 'une d e m i - l o n 

g u e u r d 'onde , pa r le fait d e la na tu re opposée de 

l eu r réflexion. 

En t enan t c o m p t e de ce qu i a été dit au sujet des 

anneaux de Newton , du second o rd re ou par t r a n s 

miss ion , nous pouvons en conc lu re qu'i l n'y a pas de 

rayon réfléchi a p p a r e n t , et que le rayon dre se t r ans 

met , sans modificat ion de cou leur , à t ravers le m i 

lieu t r o u b l e . 

A m e s u r e que la pa r t i cu l e t roub lan t e a u g m e n t e 

de d imens ions , la des t ruc t ion r éc ip roque des deux 

r ayons réfléchis devient de moins en moins c o m p l è t e 

et il arr ive un m o m e n t , l o r sque la différence des 

c h e m i n s pa rcou rus est égale à u n e d e m i - l o n g u e u r 

d ' o n d e , où les deux rayons ajoutent leurs impu l s ions 

en tota l i té . La l umiè r e réfléchie par la par l icu le a t 

te in t son m a x i m u m de c lar té . 
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Mais les longueurs d 'ondes des diverses espèces 

de lumiè res ne sont pas éga les ; par conséquen t , pen

dant l ' acc ro i ssement de la par t icu le t roub lan te , l 'ex

cédant de c h e m i n ceh, pa rcouru par le second rayon , 

ne se r a p p r o c h e pas s imu l t anémen t et éga lement des 

demi- longueurs d ' o n d e s de toutes les lumiè res . Tant 

que les par t icu les r e s t e ron t suffisamment pe t i t es , 

l'éclat des l u m i è r e s à cour t e s ondula t ions l ' e m p o r 

tera sur celui des l u m i è r e s à longues ondu l a t i ons ; si 

le n o m b r e de ces pa r t i cu les t rès-pet i tes est cons idé 

rable, c o m m e cela arr ive dans les mil ieux t r o u b l e s , 

la quant i té des l u m i è r e s violettes, b leues et ver tes , 

dont l ' ensemble forme le b leu , p r é d o m i n e r a beau

coup dans la lumiè re réfléchie, par rappor t à celle des 

lumières rouges , j aunes et o rangées , à ondu la t ions 

longues . 

Ces cons idéra t ions nous r e n d e n t compte de la 

teinte b leuâ t re de couches t rans luc ides de ces m i 

lieux, p lacées sur un fond obscu r . 

A m e s u r e que Iacouc*he a u g m e n t e d 'épaisseur , la 

p r é d o m i n a n c e du bleu dans la lumiè re réfléchie 

d i m i n u e . La lumière qui a péné t r é dans la profon

deur , privée de ses l umiè re s à cour tes vibrat ions, est 

devenue j aune ou j a u n e rougeà t re , et ne peut plus 

fournir à la réflexion, un excédant de b leu . Le bleu 

du milieu t roub le s 'éclairci t , passe au blanc b leuâ t re 

et finit par s emble r tou t à fait b lanc par réflexion, 

avec u n e épa i s seur de couche suffisante. Ainsi , le 

ciel est bleu foncé au zéni th et b lanc b leuâ t re , clair , 

p resque b lanc à l 'hor izon. Dans le second cas , en 
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effet, la couche a t m o s p h é r i q u e à t ravers laquel le 

n o u s r e g a r d o n s est p lus épaisse que dans le p remie r . 

En p o r t a n t no t r e a t t en t ion su r la l u m i è r e t r ansmise 

pa r les mi l i eux t roub le s , et en nous a p p u y a n t sur 

ce fait, év ident pa r l u i - m ê m e , q u e la port ion réflé

chie doit néce s sa i r emen t m a n q u e r dans la por t ion 

t r a n s m i s e , nous concevons , à priori, q u e la l u m i è r e 

t r ansmise par un mil ieu t roub le m o y e n n e m e n t épais , 

est j a u n â t r e . A m e s u r e q u e l ' épa isseur a u g m e n t e , 

elle p e r d , p a r réflexion, une p r o p o r t i o n de plus en 

p lu s g r a n d e des l u m i è r e s à du rées vibratoi res cou r 

tes , la par t ie t r ansmise passe du j a u n e à l 'orangé et 

enfin au rouge . Ces prévis ions son t p l e inemen t c o n 

firmées pa r l ' expé r i ence . 

Les cou leurs du soleil levant ou c o u c h a n t nous 

m o n t r e n t ce p h é n o m è n e sur u n e g r a n d e échel le . 

L ' expér i ence en pet i t peu t ê t re faite en versant gout te 

à gout te dans de l 'eau u n e solut ion de 1 par t ie de 

mas t i c dans 87 par t i es d 'a lcool , e t en agi tant vive

ment . La rés ine se sépa re sous forme d 'un p réc ip i t é 

t rès - ténu qu i res te l o n g t e m p s en suspens ion . En r e 

ga rdan t u n e source l u m i n e u s e à t ravers u n e couche 

m i n c e de ce mi l ieu , elle pa ra i t co lorée en j a u n e , et 

en r o u g e avec une couche plus épa isse . 

L 'expl ica t ion (1) que j e viens de d o n n e r de la 

(1) E . B r ü c k e , Ueàer die Farben, welche trübe Medien im 
auffaltenden und durchfallenden Lichte zeigen. (Sitzungsberichte 
der mathematisch-naturwiïsensehafftlicheii Classe der Wiener 
Akademie derWissenschafften, 1852 , Juli.Poggendorff'sAnnalen 
der Physik und Chemie, t. 8 8 , p . 3(13.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p roduc t i on des cou leurs dans les mil ieux t roubles 

nous m o n t r e en m ô m e t e m p s que tout mi l ieu t rouble 

n 'est pas ap te à les e n g e n d r e r . Les par t i cu les do i 

vent ê t re t r ès -pe t i t e s p o u r qu 'e l les agissent effica

cemen t . Le soleil pe rce tantôt à t ravers une couche 

de b rou i l l a rds , avec une cou leur b l a n c h e ; d 'aut res 

fois son d i sque , dépourvu de rayons , s emble rouge 

de feu. 

§ 11 . — Du blanc, 

Les effets du b lanc se r a t t achen t à ceux des mi l ieux 

t roubles , e n c e sens que les p igmen t s b lancs d o n t n o u s 

nous servons, agissent plus ou moins c o m m e de s e m 

blables mi l i eux . Si la couche de b lanc est assez épaisse 

et assez couvran te ,e l l e se c o m p o r t e c o m m e u n mil ieu 

t roub le opaque . Ces p i g m e n t s sont g é n é r a l e m e n t des 

corps incolores dans un grand état de division, qu i , 

en raison de leur dens i té , d é t e r m i n e n t un ra lent i sse

men t notable de la m a r c h e du flux lumineux , et p r o 

voquent , pa r cela m ô m e , de forlcs réflexions, t an t 

sur la surface d ' en t r ée que sur celle de sor t ie . P lus 

l ' influence re ta rda t r i ce est éne rg ique , plus la q u a n 

ti té de lumiè re renvoyée par c h a q u e par t i cu le est 

g r ande , p lus aussi le b lanc est couvran t . On en tend 

pa r là que la couche nécessa i re pour réfléchir toute 

la l umiè re inc iden te avant qu 'e l le n 'ai t a t te in t le fond 

sous- jacent , et ne se soit modif iée p a r ce contac t 

d 'une m a n i è r e sensible à no t re œi l , est d"autant 

m o i n d r e . 
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Des corps t r anspa ren t s , dans lesquels la lumiè re se 

p ropage m o i n s l e n t e m e n t , peuvent , à l 'état rie p o u d r e 

i m p a l p a b l e , cons t i tue r des blancs assez b o n s , pourvu 

qu ' i ls ne soient pas incorporés à de l 'hui le ou à du 

vernis . Mais ils sont inappl icables en concours avec 

ces véhicules . En effet, la ma t i è re e m p â t a n t e , une fois 

sèche , p ropage la lumiè re p re sque aussi l e s t emen t 

q u e la p o u d r e e l l e - m ê m e . Les rél lexions p r o d u i t e s 

aux passages de la l u m i è r e du vernis dans la p a r t i 

cu le de p igmen t et rie celle-ci dans le vernis sont t rop 

faibles pour p rodu i r e un résul ta t sens ib le . 

Le ca rbona te de chaux nous offre un exemple d 'un 

semblab l e p r o d u i t ; aussi ne peut-i l servir dans la 

pe in tu re à l 'hui le , mais s e u l e m e n t dans celle des 

fresques (1) et c o m m e endu i t . On est imai t beaucoup 

p o u r la p e i n t u r e avec les cou leurs à l 'eau, le vé r i 

table b l anc de per les , p r é p a r é avec des per les défec

tueuses et de la nacre de pe r les . Ces deux p rodu i t s sont 

essen t ie l l ement formés de ma t i è r e s o rgan iques et de 

carbona te de chaux . L 'usage du b lanc de per les n 'a 

( l ) L e b l a n c di t de S a i n t - J e a n q u e C e n n i n o C e n n i n i (Tratlato 

délia pittura, ed . G i u s . T a m b r o n i ; R o m . , 1821 , p . 47) , c o n s i d è r e 

c o m m e i n d i s p e n s a b l e à la p e i n t u r e d e s f r e s q u e s , n ' e s t a u l r e c h o s e 

q u e d u c a r b o n a t e d e c h a u x en p o u d r e t r è s - l i n e . Voici , en eJfet, 

l a r e c e t t e d o n n é e p o u r sa p r é p a r a t i o n : P r e n d s de l a c h a u x d é 

l i t ée b i e n b l a n c h e (sfiorato, c ' e s t - à - d i r e e f f leur ie , q u i a a t t i r é 

l ' h u m i d i t é e t l ' ac ide c a r b o n i q u e de l ' a i r , e t s 'es t é t e i n t e s p o n t a 

n é m e n t ) , i n t r o d u i s - l a en p o u d r e d a n s u n v a s e , d a n s l eque l t u 

v e r s e r a s t o u s les j o u r s u n e c e r t a i n e q u a n t i t é d ' e a u c l a i r e , e n r e 

m u a n t b i e n , afin q u ' e l l e r e p o u s s • t o u t e g r a i s s e (c'est-à-dire afin 

que les substances soluèles avec lesquelles elle est mélangée, 
ainsi que les particules de chaux vives soient éloignées). F o r m e s -
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j amais pu ê t re i n t rodu i t dans la p e i n t u r e à l 'huile ; il 

couvre en effet t rès-mal en m é l a n g e avec de l 'hui le 

ou du vernis . Dans les cou leurs a l 'eau, on emplo ie 

assez peu de subs t ance agg lu t ina t ive . Les par t i cu les 

de p i g m e n t peu vent s ' app l iquer les unes sur les au t res , 

el ne sont pas empr i sonnées dans le véhicule des sé 

ché , c o m m e d a n s les cou leurs à l 'hui le ou au vernis . 

Si l 'on e m p r i s o n n e les par t icules de b lanc de p e r 

les dans de la g o m m e ou tou t a u t r e masse l iante , 

soluble dans l 'eau, de m a n i è r e à r e p r o d u i r e les effets 

qui résu l ten t de la dess icca t ion des cou leurs à l 'huile 

o u a u vernis , on lui fait p e r d r e u n e par t i e de son pou

voir couvrant . Néanmoins la d i m i n u t i o n n ' es t pas 

aussi g rande qu 'avec le vernis au copal, par e x e m p l e . 

En effet, la vitesse de p ropaga t ion de la lumiè re d a n s 

la nacre de per le , est à celle dans la g o m m e a r ab ique 

dans le r a p p o r t de 100 à 109. 

. P o u r la nacre et le copal , ce r appor t es t égal à 

C'est à une différence n u m é r i q u e de ce genre 

en d e s p a i n s , m e t s - l e s s u r l e to i t a n solei l p o u r l e s s é c h e r ; p l u s 

ces p a i n s s o n t v i e u x {c'est-à-dire plus la carbonatation par l'at
mosphère est complète), p l u s le b l a n c s e r a de q u a l i t é s u p é r i e u r e . 

V e u x - t u p r é p a r e r la c o u l e u r b l a n c h e a v e c s u c c è s e t r a p i d i t é , 

b r o i e - l e s a p r è s d e s s i c c a t i o n a v e c de l ' e a u , s è c h e rie n o u v e a u e t 

r é p è t e ces o p é r a t i o n s d e u x fois . [La transformation de la chaux 

en carbonate est activée par la division et par l'influence de 
l'eau.) O n n i n o C e n n i n i a j o u t e f o r m e l l e m e n t : « e mai non vuole 

tempera nessvna. » On n'a jamais à ajouter de liant. C e n n i n o 
C e n n i n i fut p e n d a n t d o u z e a n s le d i s c ip l e d ' A n g e l o d i T a d d e o , 

é lève l u i - m ê m e de son p è r e T a d d e o . C e d e r n i e r fut le filleul 

e t d u r a n t vi j igt q u a t r e a n s l ' é l ève du G i o t t o . 
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qu'i l faut a t t r ibue r le pouvoir couvrant in t ense de 

la cé ruse , d a n s la pe in tu re à l 'hui le . La l umiè r e 

s'y p ropage avec u n e te l le l e n t e u r , q u e m ê m e avec 

l 'hu i le ou les vern i s , la différence de m a r c h e de la 

l umiè r e dans les pa r t i cu les et dans le mil ieu a m b i a n t 

es t assez g r a n d e p o u r p e r m e t t r e un b o n recouvre

m e n t . 

Aussi n ' e s t -ce pas en ra ison d e qual i tés couvran tes 

supé r i eu re s qu ' on a c h e r c h é à lui subs t i tuer , dans ces 

d e r n i e r s t e m p s , le b lanc de zinc ou oxyde de z inc . 

Les motifs des tentat ives faites dans ce sens sont 

d 'un tout a u t r e o r d r e . Chaque pra t ic ien les c o n 

naî t (1). L 'usage de b lanc de cé ruse dans la p e i n t u r e 

à l 'eau, ne se justifie pas au tan t par la beau t é des r é 

sultais ; d 'un côté la cou leur n ' é t an t plus p ro t égée p a r 

le vernis , est inf in iment plus sujette à s 'a l térer sous 

l ' in t luence de l ' hydrogène sulfuré r é p a n d u d a n s l 'at

m o s p h è r e , aussi devient-el le success ivement j a u n e , 

h r u n e et enfin no i r e . D 'au t re par t , il est p lus facile de 

la r e m p l a c e r dans cet te app l ica t i en p a r d ' au t res p ig 

m e n t s b l ancs moins a l t é rab les , pa r le b lanc de pe r l e , 

le b l anc fixe sulfate de ba ry te . 

(I) L a r a i s o n h y g i é n i q u e e s t l a p r i n c i p a l e c a u s e d e l ' a c c u e i l 

f a v o r a b l e q u ' a t r o u v é le b l a n c de z inc d a n s l e m o n d e s c i e n t i 

f i q u e . Ce t a c c u e i l n ' a p a s é t é a u s s i e m p r e s s e d e la p a r t d e s p r a 

t i c i e n s . P n d a n t l o n g t e m p s ils o n t r e fuse e t ils r e f u s e r o n t e n c o r e 

d ' a c h e t e r la s a n t é de l e u r s o u v r i e r s a u x d é p e n s d ' u n e p e r t e d a n s 

l a q u a l i t é c o u v r a n t e d e ; b l a n c s q u ' i l s e m p ' o i e n t . Voyez E . E o u -

c h u t . Memore sur l'industrie et Vhygiène de la pein ure au 
blanc de zinc. [Annales d'hygiène, 1852 , l r c sé ie , t . X L V 1 I , 
p . 5.) (Noie du traducteur.) 
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Gomme de pet i tes masses t r anspa ren te s enclavées 

et a ccumulées dans un mi l ieu , qui p ropage la l umiè r e 

p lus vite ou plus l e n t e m e n t qu 'el les , renvoient tou

jours pa r réflexion une g r a n d e quant i té de l umiè r e 

non modif iée , quel le que soit du reste leur forme, on 

c o m p r e n d que les filés et les tissus para issent b lancs 

tant que la subs tance de c h a q u e fil est incolore et 

t r anspa ren te . 

Le b l a n c h i m e n t des fibres textiles n 'a d ' au t re bu t 

que d ' é l iminer les mat iè res colorées qu 'e l les con

t i e n n e n t ; on arrive à cet te fin soit par des moyens 

c h i m i q u e s , soit par l ' influence s imul tanée d e l à lu

m i è r e et de l 'air (b lanch iment naturel) . Bien sou-

ven t i l r es te , malgré tou te l 'énergie des act ions mises 

en œuvre , une te in te co lorée . On neut ra l i se cet te 

n u a n c e désagréab le en co loran t la fibre t r ès - l égère 

m e n t avec une cou l eu r c o m p l é m e n t a i r e d e celle qui 

d o m i n e . 

On d i m i n u e ainsi l 'éclat du t issu, mais , au moins , 

la par t ie de la l u m i è r e réfléchie est-elle tou t à fait 

b l a n c h e ; et c o m m e p o u r nous la not ion de clar té et 

de b lanc est t r è s - in t imement unie , la cou leur s e m 

b le ra éclaircie par suite d 'une véritable i l lusion. 

Cette in te rpré ta t ion s 'applique aussi à cer ta ins 

coups de m a i n s dans l 'ar t de la t e in ture en b lanc , si 

per fec t ionné de nos j ou r s ; coups de ma ins don t la r e 

ce t te se t r a n s m e t ça et là c o m m e secret de famille, 

de généra t ion en géné ra t ion . 

L 'azurage des t issus nous offre la p r e m i è r e et la 

p lus é l émen ta i r e des appl icat ions de ce pr inc ipe , on 
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12ô DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N ' , 

neu t ra l i se pa r le bleu la te in te j a u n â t r e de la fibre, 

que le b l a n c h i m e n t a é té impui s san t à enlever . 

§ 1 2 . — D e s c o u l e u r s d e s m é t a u x r ë g u l i e n s ( 1 ) , 

Les m é t a u x p o s s è d e n t , au point de vue c h r o m a 

t ique , une p ropr i é t é c o m m u n e . Ils ne réf léchissent 

pas , c o m m e les p i g m e n t s , d e u x e s p è c e s de l u m i è r e s , 

l ' une superficiel le, l ' au t re profonde : cet te de rn iè re 

p rodu i san t la cou l eu r spécifique du p igmen t . Tou te 

la l u m i è r e renvoyée p a r les m é t a u x est superficielle, 

au mo ins en p r e n a n t ce t e r m e dans le sens o r d i 

n a i r e , sans u n e r i g u e u r abso lue . C'est p o u r cet te 

ra ison que l 'éclat des m é t a u x colorés est lu i -même 

co loré . Si je r ecouvre une surface ma te , b lanche , 

avec un vernis coloré br i l lant , si je p lace l 'objet e n 

t re m o n œil et la fenêt re , de façon à recevoir p r in 

c ipa lemen t la lumiè re réf léchie â la surface luisante 

du vernis , j e la t rouve inco lore , c o m m e l'est du res te 

aussi la l umiè r e réf léchie à la surface d 'un l iqu ide 

co lo ré . 

En c h a n g e a n t la posi t ion de la surface, j e verrai 

la cou leu r du vernis se sa tu re r d ' au tan t p lus , que la 

( I ) L ' é t u d e d e l a f o r m a t i o n d e s c o u l e u r s m é t a l l i q u e s n e se 

p r ê t e p a s a u c a d r e d ' u n t r a i t é d e s t i n é a u x g e n s d u m o n d e . J e 

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

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

m o i r e si r e m a r q u a b l e d e M . J a m i n . « Sur les couleurs métal' 

ligues. (Anna/es de chimie et de physique, 3 e s é r i e , t . X X I I j p . 3 1 1 , 
e t d a n s Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, t . 14 , 
p . 528.) 
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DES COULEURS DES M E T A U X R É G L L I E X S . 1 2 7 

propor t ion de lumiè re diffuse, réfléchie p a r l e s par t ies 

profondes, l ' empor te davantage sur la l umiè r e s u -

perDcielle. 

Les choses ne se passent pas ainsi avec les m é t a u x 

c o l o r é s ; chez eux la l umiè r e réfléchie à la surface, 

c 'es t -à-di re celle qui p r o d u i t l 'éclat , est éga lement 

colorée . En d ' au t res t e r m e s , et d ' une m a n i è r e plus 

ju s t e , le mêla i poli n'a pas d ' au t re cou leu r que celle 

de son éclat . Les mé taux pa r t agen t l 'éclat co loré 

avec les corps cha toyants , mais chez ceux-ci , la 

cou leur change d 'une m a n i è r e f rappante , avec l ' in

c i d e n c e ; c'est p o u r ce l le raison qu 'on les appel le 

cha toyants (§ 9) . 

Aussi quand nous disons que la hase du cou du 

pigeon a un aspect mé ta l l i que , ' nous ne pouvons 

néanmoins pas confondre cette cou leur avec celle 

des vér i tables m é t a u x . P o u r ceux-ci la variat ion dans 

l 'angle d ' inc idence peu t c h a n g e r la c lar té et la sa tu

rat ion, mais elle est impu i s san t e à c h a n g e r le j a u n e 

en vert , le vert en b leu , le bleu en rouge , e tc . 

L ' ident i té de la cou leu r de l 'éclat avec celle d u 

méta l d é t e r m i n e , avec le concours de deux aut res 

condi t ions ou p ropr i é t é s (§ 9), l 'éclat p r o p r e et spé

cifique des mé taux . 

Les deux condi t ions auxquel les nous venons de 

faire al lusion, s o n t : l 'opaci té c o m p l è t e et le pouvoir 

réflecteur in tense . 

On peu t d é m o n t r e r q u e tout corps qu i réuni t les 

trois p ropr ié tés p r é c é d e n t e s , possède rée l lement l 'é

clat méta l l ique , m ê m e q u a n d nous savons t rès-bien 
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1 2 8 D E S C O U L E U R S E T D E L E U R G É N É R A T I O N , 

qu' i l n 'es t n u l l e m e n t mé ta l l ique par sa c o m p o s i 

t ion (1). 

Une g r a n d e puissance réf lectr ice, est le facteur le 

p lus impor t an t de la valeur d u m é t a l , n o t a m m e n t 

de l 'or , c o m m e par t i e const i tu t ive des compos i t ions 

c h r o m a t i q u e s . 

Nous avons vu p lus h a u t que l ' in tensi té d ' une c o u 

l eu r dépend de deux causes : la sa tura t ion et la 

c l a r t é . La sa tura t ion n 'es t pas t r è s -g rande dans les 

cond i t ions o rd ina i res , m ê m e p o u r les m é t a u x les 

p lus for tement co lorés , c o m m e l 'or et le cuivre . Elle 

est m ê m e très-faible sous des inc idences ob l iques , 

mais ils r a c h è t e n t en clar té ce qu ' i l s p e r d e n t en s a 

tu ra t ion . En plaçant une l ame d 'or poli en t re l 'œil 

et la source de l u m i è r e , de façon que les rayons qui 

t o m b e n t sur la r é t i n e aient subi u n e réflexion, sous 

un angle de près de 180°, c o m m e le m o n t r e la figure 

34, la surface mé ta l l ique para î t b l anche . Ce n 'es t 

Fig. 34. - Hélleiiun métallique avec faible saturation sous une incidence 
rasante. 

q u ' e n d i m i n u a n t la valeur de l 'angle d ' inc idence 

(fig. 33) que l 'on voit appa ra î t r e la bel le cou leur 

j a u n e de l 'or ; celle-ci a t te in t son m a x i m u m d ' in t en 

sité p o u r un angle d ' inc idence nul , ap r è s u n e seule 

( I ) E . B r ü c k e , Ueber den Metallglanz. [Sitzungsberichte der 
mathematichnntusrwissenchaiflichen Classe der Kaiserl. Acadé
mie der Wissenssrhafftert in Wien, Rd . .Mi, Abtheil. 2, 177.) 
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Fiff. 3i i .— Réflexion l'iy* 3 t i .—Réflex ion métallique multiple. 
métallique a\ec uae 
grande saturation, 
soua un faible angle 
d'incidence. 

méta l l ique mul t ip le . A cet effet, on fait réfléchir, un 

n o m b r e connu de fois, le rayon l u m i n e u x en t re 

deux p laques mé ta l l iques pol ies , avant de le laisser 

péné t r e r dans l 'œil , c o m m e le m o n t r e la figure 36 . 

On a t rouvé ainsi que les couleurs ne sont pas 

seulement plus sa tu rées , mais que leur posi t ion sur 

le cercle c h r o m a t i q u e est changée . 

Le cuivre p r e n d , a lors , u n e te in te rouge foncé e t 

t e l l ement s a t u r é e , que la lumiè re décomposée pa r 

un p r i s m e est p r e s q u e m o n o c h r o m a l i q u e . 

On expl ique de cel te man iè re le fait suivant , bien 

connu des ar t i s tes o rnemen t i s t e s , à savoir que l 'or a p 

p l iqué sur u n e surface concave, donne plus de couleur 

réflexion. La sa tura t ion de ce t te cou leur peut ê t re 

n o t a b l e m e n t élevée par des réflexions mul t ip les , 

c o m m e cela arr ive lorsqu 'on r ega rde dans l ' i n té r i eur 

d 'un gobele t pol i , en ve rmei l . 

On a r é a l i s é une foule d 'expér iences sur la réflexion 
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(I) L . M o r e a u , Traite spécial à la bijouterie, P a r i s , 1863 . 

et mo ins de l u m i è r e ; q u e sur une surface convexe il 

d o n n e , à l ' inverse, p lus de l u m i è r e et mo ins de cou

leur . Ce sont sur tou t les convexi tés t rès-sai l lantes 

qui condu i sen t aux éclals b l anchâ t r e s ana logues à 

ceux qu i dér ivent d ' une inc idence r a san te . (Voir 

fig. 34.) 

On rend l 'or plus rouge en l 'al l iant au cu ivre , et 

plus verdâ t re pa r une add i t ion d 'a rgent . 

P o u r r e n d r e à l 'or, all ié au cuivre , par raison d ' é 

conomie , la bel le cou l eu r j aune du mé ta l pur , on le 

t r e m p e à c h a u d dans l 'acide azo t ique . Le l iquide 

corrosif dissout les par t i cu les de cuivre des cou

ches superficiel les, sans t o u c h e r au méta l nob le . 

Les diverses n u a n c e s , q u e peut p r e n d r e l 'or allié à 

d ' au t re s m é t a u x , d o n n e n t une nouvel le p reuve de la 

grani ie in tens i té a p p a r t e n a n t aux cou leurs méta l l i 

ques , en ra i son d e l eu r pu i ssance réfleclive, m ô m e 

avec u n étal de sa tu ra t ion faible. Ainsi des images 

composées avec de l 'or , d i f fé remment n u a n c é , tels 

q u e des fleurs rouges , avec des feuilles ver tes , sur 

u n fond j a u n e , p r o d u i s e n t u n effet d 'opposi t ion im

possible à réa l iser avec d ' au t re s p i g m e n t s , dont les 

nuances seraient aussi voisines. 

L 'or est b lanchi ou au moins pâli par une addi t ion 

s imul t anée de cuivre et d ' a rgen t . 

Pa r son alliage avec le fer il passe au b leu , ou p lu

tô t au gris (1). 

On ne cons idè re g é n é r a l e m e n t , c o m m e colorés , 
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q u e : l 'or , le cuivre et les al l iages colorés de cuivre : 

la i ton, b ronze , e tc . ; mais , en réa l i t é , p r e s q u e tous les 

m é t a u x le sont p lus ou m o i n s . L 'acier seul res te 

b l a n c , m ê m e a p r è s des réflexions t rès -mul t ip l iées . 

Le zinc est b leuâ t re , l ' a rgent j a u n e o rangé . 

Cette t e in t e o rangée est peu pe rcep t ib le ap rès u n e 

seule réflexion, et, g râce à la pu i ssance réf léchissante 

t rès-considérable de ce méta l ( i l réfléchit 1/3 de lu

mière en plus q u e l 'all iage des glaces) , elle est loin de 

nuire a sa beau t é et à ses appl ica t ions ar t i s t iques (1). 

Elle donne au con t ra i r e p lus de cha l eu r à la cou leur 

b lanche d o m i n a n t e , e t nous la fait p ré fé re r au blanc 

pu r de l 'acier pol i , ou au blanc b l euâ t r e du z i n c ; 

mais elle gêne dans l ' emploi de l ' a rgent p o u r la p ré 

para t ion des glaces pa r voie c h i m i q u e , ceux qui s'en 

servent ne se souciant pas de voir la te in te du visage 

al térée par du j a u n e . 

La couleur des m é t a u x est plus u n i f o r m é m e n t r é 

p a n d u e à leur surface, lorsqu ' i l s sont m a t s , que 

lorsqu ' i ls sont pol is . 

Un métal para î t ma t q u a n d sa surface réfléchis

sante n 'est pas con t inue . Les facettes de réflexion 

sont t rès-pe t i tes et disposées i r r égu l i è r emen t , les 

unes p a r r a p p o r t aux a u t r e s ; la l umiè r e n 'est plus 

renvoyée dans une seule et m ê m e d i rec t ion , mais 

éparp i l lée i r r égu l i è r emen t , d a n s tous les sens . 11 

existe p lus ieurs deg rés de ma t , d é p e n d a n t des d i -

(1) D e p u i s q u e l q u e s a n n é e s on e s t p a r v e n u à î é g u l a r i s e r le p r o 

c é d é de L i e b i g p o u r Cxei l ' a r g e n t e n guise de t a i n , p a r l a r é d u c t i o n 

d ' u n sel d ' a r g e n t p a r l ' a l d é h y d e . (Note du traducteur.) 
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mens ions des facettes et de leurs posi t ions respec t i 

ves. Le m a t des orfèvres n e r e p r é s e n t e pas la de r 

n iè re l imi te que l 'on puisse a t t e ind re . Les m é t a u x 

conserven t g é n é r a l e m e n t un l ége r reflet, une t r ace 

d 'écla t , afin de p r o d u i r e un effet plus favorable ; tan

dis que par les p rocédés galvanoplas t iques , i l e s t p o s -

sihle d ' ob ten i r des couches d ' a rgen t aussi b l anches 

et aussi peu éc la tantes q u ' u n e feuille de pap ie r . 

Dans le bu t de les p r é se rve r des inf luences ex té 

r ieures , on r ecouvre souvent les m é t a u x d 'une cou

che t r a n s p a r e n t e , f o r m é e , t an tô t d ' u n e masse vi

t r euse , c o m m e p o u r les fonds do rés des mosa ïques , 

tantôt d 'une espèce de vernis . Une semblab le cou 

ver te , quel le que so i tdu res te son ut i l i té , n e p e u t qu'af

faiblir les p rop r i é t é s c h r o m a t i q u e s du m é t a l ; u n e 

pa r t i e de la l umiè r e inc iden te b l a n c h e est, en effet, 

réf léchie à la surface de la couver te et ce n 'es t que la 

po r t ion qui p é n è t r e j u squ ' à la surface du méta l , qui 

subi t la véri table réflexion mé ta l l i que . Quelquefois 

on emplo ie la couver te p o u r modifier la cou leu r du 

mé ta l . Ainsi les mécan i c i ens vernissent les i n s t ru 

m e n t s en la i ton avec un vernis à la g o m m e l a q u e , 

auque l ils a joutent du s a n g - d r a g o n , afin de d o n n e r à 

l 'al l iage un ton plus chaud , p lus voisin de celui de l 'or . 

De m ê m e , on imi te les appl ica t ions d 'or dans la 

fabricat ion des cad re s , en r e m p l a ç a n t ce mé ta l par 

de l ' a rgen t r ecouve r t d 'un vernis j a u n e r o u g e . L'ar

gent d o n n e l ieu à la réflexion in tense p ropre aux 

m é t a u x et la l u m i è r e est colorée en j a u n e p a r son 

doub le passage à t r avers le vern i s . 
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Enfin, on peut app l ique r , sur un méta l pol i , d i 

verses espèces de couleurs t r a n s p a r e n t e s ou de flux 

vitreux colorés et t r anspa ren t s , et p r o d u i r e des effets 

dé t e rminés , en uti l isant la forte réflexion mé ta l l i que . 

C'est sur ce t te de rn iè re m é t h o d e que repose la fabri

cation de l 'émai l t r a n s p a r e n t ; car aucune au t r e ne 

p e r m e t de réa l i ser des cou leu r s par réflexion aussi 

i n t ense s . D 'un côté on uti l ise la g r a n d e pu i s sance 

réf léchissante d 'un m é t a l , tel que l 'or et l ' a rgent ; 

d 'aut re pa r t , la n a t u r e de ce r t a ins flux vi t reux p e r m e t 

de colorer , j u squ ' à sa tura t ion , la l umiè r e réfléchie 

par le mé ta l , ma lg ré la pe r t e p lus ou mo ins g r a n d e 

en c la r té . C o m m e la cou leur de l 'argent est assez 

voisine du blanc p u r , les flux vi t reux qu 'on y app l i 

que dans l 'émail lage appara i s sen t avec l eu r cou leur 

p rop re . Il n 'en e s t p l u s de m ê m e avec l ' o r ; la nuance 

de la couver te est, dans ce ca s , modif iée pa r la t e in te 

j aune de la l umiè re réfléchie par le méLal sous- jacent . 

Le vert p r e n d a lors un lus t re par t i cu l ie r , un reflet 

j aune verdâ t re qu ' i l est imposs ib le de réa l i ser avec 

le ver re et l 'émail seuls . 

P a r con t r e , le b leu a plus d 'écla t sur l ' a rgent que 

sur l 'or. Ce d e r n i e r méta l affaiblit, en effet, de préfé

rence les l umiè re s qui passent fac i lement à t ravers 

le verre b leu . Aussi les orfèvres onUils soin de m o 

difier la t e in te p r o p r e de l 'or selon la n a t u r e de la 

couleur de l ' endui t v i t reux qu' i ls app l iquen t . 

Moreau (1) d o n n e à ce sujet , sous forme de ta

bleaux, une série de règ les p r a t i ques . P o u r le vert 

(1) M o r e a u , toc. cit. 
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il r e c o m m a n d e l ' o r fin rie 20 à 22 kara t s , c ' e s t -à -d i re 

l ' o r j a u n e , de m ê m e p o u r le rouge . P o u r le violet, il 

p re sc r i t l ' a r g e n t si l 'on veut conserver à ce t te cou

leur lou te sa pu re t é . P o u r le violet pensée, on fera 

usage d 'o r b lanc ; pour un violet plus b r u n â t r e , c 'est 

l 'or à 20 k a r a t s qui convient le m i e u x . Le b lanc r é 

c l ame l ' a rgen t ou l ' o r b lanc . Le rose pur d e m a n d e le 

c o n c o u r s de l ' a rgen t ; l ' o r b l a n c , l 'or j a u n e et l 'or 

rouge le font passer à la cou leu r de chai r , au j aune 

r o u g e e t au j a u n e r o u g e plus in t ense . Le j a u n e p u r 

s 'obt ient avec l ' a r g e n t ; le concours de l 'or b l anc , de 

l ' o r j a u n e et de l ' o r r o u g e , le change en j a u n e o rangé , 

o r a n g é , o rangé r o u g e à t r e . Le j a u n e sur l 'or vert 

p r o d u i t la teinte feuille m o r t e . Le b r u n est moins 

bon s u r l ' a rgent que sur les diverses sor tes d 'or . 

Le gris s ' appl ique bien sur toute espèce de fond ; 

on varie la naLure de celui-ci selon la nuance que 

l ' on veut réa l i ser . 

§ 13. — Des couleurs par fluorescence. 

La l umiè r e n 'es t qu ' une var ié té de c h a l e u r ; une 

chaleur rayonnante apte à agir sur le nerf optique. 

Les v ibra t ions des pa r t i cu les du fluide é t h é r é const i

t u e n t l ' essence de tou te cha l eu r r ayonnan t e , mais 

toutes les espèces de cha l eu r n e s o n t pas aptes à t ra 

verser les mi l ieux op t iques de l 'œil, la co rnée t r a n s 

p a r e n t e , l ' h u m e u r aqueuse , le cr is tal l in et le corps 

v i t r é ; o u , si elles les t raversen t , elles ne sont pas 
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propres à p r o v o q u e r sur le nerf op t ique la s ensa t ion 

l umineuse . 

Si nous pro je tons , sur un p a p i c r ' p h o t o g r a p h i q u e 

sensible, le spec t re fourni pa r le passage d 'un fais-

seau de l u m i è r e , isolé par une fente p r a t i quée d a n s 

le volet d 'une c h a m b r e obscure , à t ravers u n 

pr isme en flint-glass, nous t rouvons que l ' image se 

prolonge du côté du violet b ien au delà de la p a r t i e 

éclairée. Ce résul ta t p rouve qu ' au delà du violet s e n 

sible à l 'œil, il existe encore u n e foule de rayons , à 

durées vibratoi res plus cour t e s , qui sont plus for

t emen t déviés que lui , et suscept ib les d 'agir sur les 

sels d 'argent . 

En remplaçan t le p r i sme en verre par un p r i s m e 

en cristal de roche , la par t ie ul trà-violet te du s p e c t r e 

a u g m e n t e encore t r è s - sens ib lement . Le verre n ' a 

donc pas laissé passer les r ayons d 'une m a n i è r e 

aussi complè te et aussi régul iè re q u e le q u a r t z ; il 

se compor t e par r a p p o r t à eux c o m m e un mi l i eu 

coloré. 

Si nous nous servons d 'un p r i sme en sel g e m m e , 

et si nous é tudions les diverses par t i es du spec t r e , 

non plus à l 'œil ou avec le pap ie r sensible , ma i s 

avec des moyens t h e r m o m é t r i q u e s suff isamment 

dél icats , nous t rouvons des rayons calorifiques é ta lés 

bien en deçà de l ' ex t rémi té rouge . Ces rayons sont à 

vibrations plus longues que les rouges , puisqu ' i l s 

sont moins déviés de leur route pr imi t ive . Bien q u e 

nous ne les apercevions pas dans les condi t ions o r 

dinai res , ils ne sont pas abso lumen t invisibles. Ainsi , 
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sir David Brews te r réuss i t à en saisir u n e pa r t i e en 

recevant l ' ex t rémi té u l t rà - rouge du spec t r e , non sur 

u n éc ran , mais dans le tuyau d 'une lune t te don t les 

pa ro i s é taient garn ies de velours noir , et en la r ega r 

d a n t d i r e c t e m e n t dans un espace c o m p l è t e m e n t obs

c u r . Les p r o g r è s récen t s de la science ont révélé un 

artifice p e r m e t t a n t de voir fac i lement les rayons 

rouges ex t r êmes au moyen de tout bon spec t roscope . 

Il suffit d 'observer le spec t re de la f lamme c h a u d e 

d 'un bec de Bunsen , con tenan t des vapeurs de ch lo

r u r e d e rubidium, et de s ' a r ranger de façon à ne rece

voir dans le c h a m p visuel que la par t ie rouge e x t r ê m e , 

afin de ne pas ê t re ébloui par le res te . 

La vapeur i ncandescen t e de r u b i d i u m dégage , 

en t r e au t res , des rayons don t la du rée v ibra to i re est 

un p e u plus g rande que celle des rayons qui forment le 

r o u g e e x t r ê m e dans la l umiè re d u soleil . G o m m e ces 

r ayons ont une in tensi té assez g r a n d e et forment 

dans l ' appare i l spec t ra l une b a n d e rouge s u r un fond 

o b s c u r , ils r e s ten t visibles, c o m m e le deviennent les 

r ayons u l t r à - rouges de la l u m i è r e sola i re , dans l 'ex

p é r i e n c e de Brewster . 

Les rayons u l t r a -v io le t s , qui se r é v è l e n t à nous pa r 

l eu r act ion c h i m i q u e éne rg ique , et l ' impress ion 

qu ' i l s laissent sur le papier p h o t o g r a p h i q u e , sont 

é g a l e m e n t suscept ib les de devenir visibles. 

Les anciens physic iens en avaient déjà ent revu u n e 

pa r t i e , sous forme d 'un l éger reflet et l eur donna ien t 

eu raison de leur cou leur , le nom de gris de lavande. 

Plus tard , on les r end i t sens ib les , à tout un a u d i -
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toire et su r une é t e n d u e assez cons idé rab le , en p r o 

je tan t dans une c h a m b r e obscure le spec l re fourni 

par un p r i s m e c reux , r e m p l i de sulfure de c a r b o n e , 

ap rès avoir i n t e r cep té la pa r t i e n o r m a l e m e n t vis ible . 

On apercevai t a lors , dans l ' obscur i t é , un reflet l umi 

neux t r è s -pâ le . Ajoutons c e p e n d a n t , que dans ce t te 

expér ience , où l 'on fait usage d 'un éc ran en pap ie r 

b lanc, oh est indu i t en e r r e u r par les p h é n o m è n e s 

de f luorescence don t n o u s p a r l e r o n s dans ce p a r a 

g raphe . N é a n m o i n s , en r e m p l a ç a n t l ' écran p a r l ' ins

pect ion au m o y e n d ' u n e lune t te creuse, on saisit 

encore l ' impress ion de ces r ayons ul t rà-violets , q u o i 

que sur une é tendue m o i n d r e q u e sur le pap ie r , si 

toutefois on a soin d ' éca r t e r du c h a m p visuel la pa r -

lie rée l l ement éc la i ran te . La visibilité de ces rayons 

à cour tes v ibra t ions varie du res te avec l 'observateur 

et dépend de la sensibi l i té de la r é t ine . Nous voyons , 

d 'après ce q u i ' p r é c è d e , q u e la faculté des rayons , 

de p rovoquer une impress ion l u m i n e u s e au fond de 

noi re œ i l , ne d é p e n d pas s e u l e m e n t de l ' inten

si té , à savoir de la longueur de la t ra jectoire p a r 

courue pa r les molécu les v ibrantes , mais enco re 

de la d u r é e de la v ibra t ion . En deçà et au delà 

d 'une ce r ta ine l imi te de d u r é e vibratoire , les 

rayons dev iennen t de p lus en plus inaptes à p r o 

voquer l ' impress ion l u m i n e u s e , et finissent enfin pa r 

pe rd re ce t te p r o p r i é t é , en pa r t i e pa rce qu' i ls sont 

t rop for tement affaiblis par l eur passage à t ravers les 

mil ieux t r a n s p a r e n t s de l 'œil , en pa r t i e pa r ce qu ' i l s 

n 'ag issent plus sur la r é t ine . 
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Nous nous exp l iquons maintenant , p o u r q u o i tout 

co rps c h a u d ne para î t pas l u m i n e u x . 

TJnpoèle en fonte, c h a u l ï é , é m e t b e a u c o u p de rayons 

calorifiques ; mais les du rées des v ibra t ions de ceux-c i 

sont p lus g randes que celle des rayons sensibles à 

l 'œi l . Ce n 'es t que sous l ' influence d 'une t e m p é r a t u r e 

p lu s élevée qu'i l c o m m e n c e à r a y o n n e r de la l u m i è r e , 

c 'est-à-dire à fournir des r ayons don t la du rée vibra

to i re est c o m p a r a b l e à celles des rayons rouges du 

soleil . A m e s u r e que la cha leu r a u g m e n t e , il se p ro 

dui t des rayons don t les v ibra t ions sont de plus en p lus 

r ap ides , j u s q u ' à ce qu 'enfin le mé ta l , é tan t au r o u g e 

b l anc , fournisse toutes les l umiè re s qui c o m p o s e n t la 

l u m i è r e b l a n c h e . Nous a r r ivons du m ê m e coup à nous 

r e n d r e c o m p t e de ce que devient la l umiè r e abso rbée 

pa r les c o r p s . Les not ions acquises sur l ' essence de la 

l u m i è r e nous c o n d u i r a i e n t à a d m e t t r e q u e dans le 

p h é n o m è n e d ' abso rp t ion il y a des t ruc t ion du m o u 

vemen t v ib ra to i re . En réa l i té , ce t te des t ruc t ion n 'es t 

q u ' a p p a r e n t e , le m o u v e m e n t s'est t r ansmis aux pa r 

t icules m ê m e s du co rps a b s o r b a n t ; il les a mises 

en v i b r a t i o n ; la d u r é e de ces v ibra t ions est t r o p 

g r a n d e p o u r q u ' e l l e s pu i s sen t se t r a d u i r e en l u m i è r e , 

mais si l eur in tens i t é est assez forte , el les se révé

le ront par le ca lo r ique . 

Si ces v ibra t ions seconda i re s , engend rée s p a r t r ans 

po r t de m o u v e m e n t , sont plus longues que les v ib ra 

t ions géné ra t r i ce s , il est cepend ant possible q u e leur 

d u r é e res te dans les l imi tes de celles des r ayons sen 

sibles à l 'œil , su r tou t si les rayons géné ra t eu r s a p p a r -
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t iennent à la classe de ceux dont les v ibra t ions sont 

les plus cour tes ou m ô m e à la classe des u l t rà-vio-

lels. 

Ce p h é n o m è n e r e m a r q u a b l e se p rodu i t par le pas

sage de la l umiè re à t ravers beaucoup de subs tances 

solides et l iqu ides . Le chemin pa rcouru p a r la lu

mière , à t ravers la masse maté r ie l l e , s 'accuse alors 

par une t race l umineuse plus ou mo ins é t e n d u e . 

Pendant que de semblab les co rps sont exposés à la 

radiat ion solaire ou m ê m e à la s imple l umiè r e dif

fuse du j o u r , il s e m b l e qu'i ls é m e t t e n t , dans touLes 

les directions et de leur in t é r i eu r , u n e l umiè r e colo

rée . On donne à' ce p h é n o m è n e le nom de fluo

rescence, parce qu'i l a été pour la p r e m i è r e fois 

signalé sur le spa th fluor vert de Als ton-Moor . 

On n'avait c e p e n d a n t pas donné à ce fait sa véri

table signification. Le m o y e n le plus c o m m o d e p o u r 

réaliser l ' expér ience , cons is te à d i s soudre le sulfate 

de quinine commerc ia l des p h a r m a c i e s , dans de l 'eau 

aiguisée d 'acide su l fur ique . 

Cette l iqueur écla i rée par la l umiè re solaire ou 

la lumière diffuse du jou r , é m e t un beau reflet 

bleu. En concen t ran t les rayons solaires au moyen 

d 'une lentil le b iconvexe, on aperçoi t le faisceau 

lumineux i m m e r g e a n t coloré en b leu . Une so

lution di luée donne des effets p lus é t endus mais 

moins in tenses q u ' u n e l iqueur c o n c e n t r é e . En 

effet, dans ce de rn i e r cas , les vibrat ions cour tes qui 

engendren t le b leu à leurs d é p e n s , sont t rop rapi 

d e m e n t é te in tes . 
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En éc la i ran t la dissolut ion du sulfate de q u i n i n e , 

success ivement par les diverses par t ies d u spec t r e , 

on s 'assure q u e le rouge , l ' o rangé , le j a u n e , le vert 

et le bleu n e p rodu i sen t a u c u n effet. 

La fluorescence ne c o m m e n c e qu 'avec les r ayons 

violets, elle a u g m e n t e j u s q u ' à nne cer ta ine l imi te 

dans la zone u l t rà -v io le t te , puis d i m i n u e de nouveau 

et finit par s ' é te indre . 

P a r m i le g r a n d n o m b r e de subs tances f luores

centes (1), une s e u l e ' a r eçu des appl ica t ions t e c h n i 

q u e s , en ra ison m ê m e de ce t t e r e m a r q u a b l e p r o 

p r i é t é . C'est le verre j a u n e , co loré pa r l 'oxyde d 'u -

r a n e , ou le ve r re ser in employé souvent p o u r les 

vases de luxe . Une p laque de ce verre offre à la lu 

m i è r e t r ansmi se u n e cou leu r j a u n e p e u sa tu rée , 

ma i s , vue par réflexion, elle é m e t de tou te sa masse 

une l u m i è r e ver te de t ou t e b e a u t é . 

Ce magnif ique effet ne se p r o d u i t pas à la l u m i è r e 

d 'une bougie ou d 'une l ampe ; les rayons ul trà-violets 

faisant défaut, dans ce cas . Pa r con t re avec l ' éclai

r age é l ec t r i que ou avec la l umiè r e p rodu i t e par la 

(1) N o m m o n s e n c o r e , c o m m e e x e m p l e s , la d é c o c t i o n d ' é c o r c e 

de c h â t a i g n i e r , l a t e i n l n r e de c t i r c u m a ; les s o l u t i o n s a q u e u s e s de 

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

de k e r m è s q u i t o u t e s son t f o r t e m e n t f l u o r e s c e n t e s . Le n o m h r e d e s 

c o r p s p o s s é d a n t c e t t e p r o p r i é t é à u n faible d e g r é e s t e n c o r e p l u s 

c o n s i d é r a b l e , on n e p e u t d a n s ce c a s la m e t t r e e n é v i d e n c e q u e 

p a r u n e x a m e n a t t en t i f . L e p a p i e r e s t f a i b l e m e n t f l u o r e s c e n t , e t 

c ' e s t p r é c i s é m e n t là la c a u s e d ' e r r e u r q u e n o u s a v o n s s i g n a l é e à 

p r o p o s de l ' o b s e r v a t i o n de l ' e x t r é m i t é v i o l e t t e d u s; e c t r e r e ç u 

su r un é c r a n en p a p i e r . L e s d i v e r s e s r é g i o n s d e l 'œi l h u m a i n n e 

s o n t e l l e s - m ê m e s p a s e x e m p t e s de f l u o r e s c e n c e . 
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combus t ion d 'un fil de m a g n é s i u m , la d ispers ion 

lumineuse ou la f luorescence, est t r è s - m a r q u é e , p o u r 

le verre d ' u r a n e c o m m e pour les au t re s p r o d u i t s , 

doués des m ê m e s p rop r i é t é s . Ce résul ta t était à p ré 

voir, sachant q u e ces l u m i è r e s sont c h i m i q u e m e n t 

actives, et par c o n s é q u e n t r iches en rayons à durées 

vibratoires cour t e s . 

Quelque res t re in tes que soient , j u squ ' à p résen t , 

les appl icat ions indus t r ie l les et a r t i s t iques des cou 

leurs ob tenues pa r f luorescence, j ' a i cru devoir en 

par ler , vu que ce t te ques t ion offre p a r e l l e -même 

un h a u t in t é rê t et que plus t a rd , peu t -ê t re , elle 

pour ra condui re à des résul ta ts p ra t iques im

por tan t s . 

Le lecteur t rouvera plus de détai ls dans le r e m a r 

quable travail de Stokes sur les variaLions de la 

réfrangibili té de la l umiè r e (1 ). 

§ 14. — Des couleurs produites par absorption. 

Si un corps t r an spa ren t affaiblit i néga lement les 

é léments de la l u m i è r e b l anche qui le t raverse , 

celle-ci sort i ra modifiée dans sa composi t ion et pa r 

tan t colorée . 

Les cou leurs ainsi engend rée s sont appe lées cou

leurs par absorp t ion . 

Pour se r e n d r e compte de ce t inégal affaiblissement, 

(1 ) Philosophical Transactions of the royal Society of London, 

1852, t . II, p . 463, e t d a n s Poggendorff's Annulen der Physik 

und Chernir, Erganzungsbanii, t . I V , p . 177. 
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il faut a d m e t t r e que , suivant la d u r é e de sa vibrat ion, 

tel rayon t r a n s m e t plus de force mot r i ce aux par t i 

cules du corps ma té r i e l qu ' i l t raverse que tel au t r e . 

Il résul te de là, qu ' ap rè s avoir t raversé une ce r ta ine 

épa isseur du ver re , les p remie r s seront devenus inap

préc iab les , t and i s que les seconds , I r ansmis jusqu ' à la 

r é t ine , pou r ron t enco re y p rovoquer une impress ion 

plus ou moins forte. 

Les espèces l umineuses p lus pa r t i cu l i è rement 

affaiblies sont dites abso rbées par le c o r p s ; p o u r les 

au t r e s , le. mi l ieu est p lus ou moins t r an spa ren t . 

Les ver res et les l iqu ides colorés , se p rê ten t le 

m i e u x à l ' é tude de ces p h é n o m è n e s . 

En p a r t a n t d 'une épa isseur faible, que l'on aug

men te p rogress ivement , on observe que ce n 'est pas 

seu lemen t le ton de la cou leur , mais enco re la teinLe 

qui var ie . 

Pour cer ta ins l iqu ides le p h é n o m è n e est si frap

p a n t qu' i ls para i ssen t verts en couches m i n c e s , et 

rouges sous une épa isseur p lus g r a n d e . L'art et l ' in 

dus t r i e n ' on t pas e n c o r e t i ré par t i de cet te p r o 

pr ié té de que lques l iqu ides co lorés . 

La p ie r re p réc ieuse connue sous le n o m d'hya

cinthe (de Ceylan, p i e r r e à canne l l e ) , offre éga l emen t 

un exemple frappant des variat ions de cou leur , avec 

l ' épaisseur de la masse a b s o r b a n t e . En couches 

m i n c e s , elle est j a u n e ou o r a n g é e ; en couches plus 

épaisses , elle p rend une cou leu r rouge feu foncée. 

De là les j eux de cou leu r s offerts pa r elle. La l umiè r e 

qu i ne la t raverse q u ' u n e fois nous arr ive , suivant 
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l ' épaisseur ,avec une leinte j aune ou o r a n g é e ; celle qui 

a subi p lus ieurs réflexions in te rnes , et a, pa r con

séquent , été soumise à une absorp t ion plus é t e n d u e , 

est rouge foucé â l ' émergence . 

Les ver res colorés e u x - m ê m e s donnen t lieu à des 

apparences semblab les , b ien q u e d 'une man iè re 

moins p r o n o n c é e . Ainsi , le ver re recouver t d 'une 

couche de verre rouge à l 'oxydule de cuivre absorbe 

d 'autant mieux les rayons que leur du rée v ibra to i re 

est plus cour t e . 

Le violet, l ' indigo et le bleu sont donc annulés en 

p r e m i e r ; mais si l ' endui t rouge est assez mince , il 

passera , non-seu lement de la l umiè re rouge , mais 

enco re de l 'o rangé , du j a u n e , voire m ê m e du vert . 

Il suffit, p o u r s'en convaincre , d ' app l ique r u n e 

lame de ce t te espèce sur la fente du volet d 'une 

c h a m b r e obscure , et d ' é tud i e r avec un p r i sme en 

flinl-glass la l umiè re t r ansmise . 

A mesure que l 'épaisseur de la couche colorée 

a u g m e n t e , on voit d i m i n u e r et d i spara î t re les rayons 

les plus éloignés du rouge . Les rayons rouges h o m o 

gènes finissent p a r res te r seuls (i). 

Ce p rocédé p e r m e t de p rodu i re un rouge don t le 

feu et l 'éclat l 'emporLenl de beaucoup sur ceux de 

( l ) D o p t e r de P a r i s p r o d u i t , s u r s e s v e r r e s g r a v é s , d e s p h é n o m è n e s 

d e d o u b l e s t e i n t e s , e n les r e c o u v r a n t d ' u n e c o u c h e v i t r e u s e r o u g e 

e t en c o r r o d a n t ce l l e - c i p a r p l a c e s , de m a n i è r e à n e lu i l a i s s e r 

q u ' u n e faible é p a i s s e u r , s o u s l a q u e l l e el le p a r a î t j a u n e r o u g e . 

Les p a r t i e s g r a v é e s é t a n t de p l u s m a t e s , e l les s e m b l e n t m o i n s 

s a t u r é e s q u e le f o n d ; l e u r c o u l e u r n ' e s t d o n c p a s u n e s i m p l e d é 

g r a d a t i o n d u r o u g e g r e n a t , m a i s el le se r a p p r o c h e du r o u g o 
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tous les p igment s . En effet, la lumiè re objective peut 

ê t re a u g m e n t é e j u squ ' à devenir éb luu i s san tesans que 

la couleur p e r d e en sa tura t ion et devienne b l a n 

c h â t r e . 

L ' in tens i té des cou leurs fournies pa r les verres c o 

lorés , les r end aussi t r è s -p rop re s à p rodu i re des effets 

c h r o m a t i q u e s , m ê m e quand ils ne sont pas à l u m i è r e 

h o m o g è n e , et doivent l eu r t e in te , c o m m e cela arr ive 

p o u r la p lupa r t d ' en t re eux , à l 'affaiblissement t r è s -

inéga l qu' i ls font ép rouver aux diverses espèces de 

l u m i è r e s ; quo ique sous l ' épaisseur où. on les emploie 

ils d o n n e n t encore passage à tous ou à p r e s q u e tous 

les rayons du spec t re . 

Nous dép lo re rons seu lemen t le peu de soins a p 

p o r t é , dans ces de rn ie r s t emps , dans une appl ica t ion 

qui mér i t a i t à j u s t e t i t re d ' ê t re développée c o m m e 

elle l'a été de nos j o u r s . 

On observe bien souvent , en effet, à côté des com

binaisons de te intes les plus d i spa ra t e s , u n e asso

ciat ion de verres de diverses clar tés qui ne devra ient 

amais se t rouver r éun i s dans le m ê m e échant i l lon . 

Les ver rer ies devra ient c h e r c h e r à p r o d u i r e et à 

l ivrer des sé r i e sa s so r t i e s de ver res colorés , de m ê m e 

ton ou de m ô m e c la r té , et ne pas la isser à la c l ien t 

b r i q u e ou de la n u a n c e offerte p a r les f i g u r e s , q u i s u r les v a s e s 

é t r u s q u e s s e d é t a c h e n t s u r fond n o i r . C e t t e m o d i f i c a t i o n , lo in de 

n u i r e à l 'effet g é n é r a l , lui es t p l u t ô t f avorab le . On n e p e u t n i e r , 

e n effet, q u e d a n s b e a u c o u p de c a s , l o r s q u ' o n j u x t a p o s a u n t o n 

foncé e t u n t on c l a i r , il es t m i e u x de d o n n e r à ce d e r n i e r u n e 

n u a n c e p l u s o u m o i n s d i s t i n c t e d e c e l l e d u p r e m i e r . (Voir § 27 . ) 
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lèlu le soin de r éun i r ces sér ies , en chois issant p a r m i 

les produi ts de diverses fabr iques . 

L'effet des cou leu r s p igmen ta i r e s fixées su r fibres 

textiles (soie, l a ine , co ton , fil), ou app l iquées en 

poudre sur u n e surface au moyen d 'hui le , de vern is , 

de collé, e tc . , r epose éga lement sur des p h é n o m è n e s 

d 'absorpt ion . 

Une fibre texti le te in te en uni , vue au micros

cope à la l umiè r e t r a n s m i s e , pa ra î t u n i f o r m é m e n t 

colorée ; on n'y d is t ingue pas les par t icu les isolées 

do p igment . 

La lumiè re qu 'e l l e renvoie est c o m p o s é e de deux 

parties dis t inctes : l ' une est réfléchie i m m é d i a t e m e n t 

à la surface et ne c o n t r i b u e pas à l'effet coloré ; la 

seconde est réfléchie par les par t i es p rofondes , à la 

face de sort ie de la fibre dans l 'air, et a, par con 

séquent , t raversé deux fois la masse du fil; c 'est elle 

qui p rovoque l ' impress ion spécia le et ca rac té r i s 

t ique. Si l 'angle d ' inc idence est nul ou faible, la 

première fraction est t rès-pet i te , c o m p a r é e à l ' au t re , 

et l 'ellel coloré est au m a x i m u m . 

Sous une inc idence t r è s -g rande , p r e s q u e rasan te , 

obtenue en p laçan t le tissu en t re l 'œi le t une fenêtre , 

presque à la h a u t e u r de l 'œil , la l umiè r e b l a n c h e 

réfléchie devient t rès -sens ib le . 

La na tu re de la fibre et le m o d e de lissage influent 

beaucoup sur les p ropor t ions respect ives de b lanc et 

de lumiè re co lo rée , et pa r tan t sur l'effet r é su l t an t qui 

ne peut ê t re p révu d 'avance . Ainsi , avec les diverses 

sortes de to i les , le ve lours , la pe luche , l 'atlas et le 

B B l i C K I i . s* 
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damassé , les p h é n o m è n e s de colora t ion changen t 

d 'une espèce à l ' au t re . F ixons plus p a r t i c u l i è r e m e n t 

no t re a t ten t ion sur le cas où un t issu te in t est éclairé 

p a r u n e l umiè r e déjà réfléchie par lui . G é n é r a l e m e n t 

alors la cou leu r est , n o n - s e u l e m e n t p lus s a tu rée , 

mais enco re modifiée dans sa te in te . P o u r s'en con

vaincre , il suffit de r e g a r d e r les plis d 'un hab i t ou 

d ' u n e d r a p e r i e . Le côté opposé à l ' éc la i rage offre, à 

côté de l ' o m b r e foncée , un reflet coloré spécial p r o 

duit pa r la l umiè r e réfléchie une p r e m i è r e fois sur la 

face d i r e c t e m e n t éc la i rée . On c o m p r e n d a i s émen t 

que , dans ces cond i t ions , la cou leur doi t ê t re plus 

s a tu rée , vu que la l u m i è r e géné ra t r i ce subi t une 

doub le a b s o r p t i o n . Les choses se passent c o m m e 

dans la superpos i t ion de deux ver res b l eus d 'égale 

épaisseur , d o n t l ' a ssemblage d o n n e passage à une 

l umiè r e b leue plus foncée, p lus sa tu rée q u ' u n seul . 

Res te à savoir la cause de l ' a l té ra t ion de te in te . 

P o u r la découvr i r , nous n 'avons qu 'à nous r appe le r 

ce que nous venons de dire sur les c h a n g e m e n t s de 

la cou leur d ' absorp t ion , r é su l t an t de la l ongueur du 

c h e m i n p a r c o u r u pa r la l umiè r e dans la masse de la 

subs tance co lo rée . 

P renons c o m m e exemple un t issu de soie te in te en 

b l eu de P r u s s e , au m o y e n d ' un sel fe r r ique et de 

cyanure j a u n e . 

La l umiè r e qui éc la i re d i r e c t e m e n t le t issu, et qui 

est renvoyée i m m é d i a t e m e n t à no t re œi l , a t raversé 

u n e c o u c h e de bleu de P r u s s e d 'une épa isseur dé te r 

minée ; t and is que celle qui a éprouvé deux réflexions, 
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a pa rcouru une seconde épaisseur de b leu égale à la 

p r emiè re , et sa cou l eu r ne p o u r r a p lus ê t r e la 

m ô m e . 

Les t issus j aunes et o rangés é te ignent p lus p a r t i 

cu l iè rement les rayons à v ibra t ions c o u r t e s . Aussi 

paraissent- i ls p lus rouges après u n e doub le réflexion, 

qu 'à la suite d ' u n e s imple . 

Les tissus b leus dé t ru i sen t , au con t ra i r e , de p r é 

férence les rayons à vibrat ions longues . A la seconde 

absorpt ion, ils au ron t annu lé u n e plus forte p ropo r 

tion de ces v i b r a t i o n s ; leur te in te appara î t ra donc 

plus violette, moins b leue qu 'à l 'observat ion d i rec te . 

La connaissance de ces p h é n o m è n e s fit d i re à R é 

gnier (1), que toutes les cou leurs , sans except ion, vues 

après une double réflexion opé rée sur e l l es -mêmes , 

sont plus rouges que la cou leur vra ie . Celle loi n 'es t 

pas géné ra l e ; en effet, j e t iens p r é c i s é m e n t en t re 

mes mains un pap ie r violet o p a q u e dans- les plis 

duquel la réflexion rend la nuance plus b l e u e . 

La réflexion des cou leurs sur e l l e s -mêmes est, 

c o m m e toute réflexion, d 'une hau te i m p o r t a n c e p o u r 

les p e i n t r e s ; aussi l 'ont-ils é tudiée avec soin. L ' in

dustriel ne doit pas non plus la négl iger , car elle 

développe la cou leu r du tissu dans son é ta t de plus 

grande concen t ra t ion . 

P o u r les p i g m e n t s a p p l i q u é s en p o u d r e , les choses 

se passent , en généra l , de m ê m e qu 'avec les étoffes 

te intes . Chaque par t i cu le p igmen ta i r e réfléchit deux 

(1) R é g n i e r , De la lumière et de la couleur chez les grands 

maîtres anciens, P a r t s , 186.r>,p. ',]$. 
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l u m i è r e s : l ' u n e b l a n c h e superficiel le ( 1 ) , l ' au t re co

lorée , provenant des couches profondes . La réflexion 

b lanche est la plus forte, l o r sque le p igmen t est en 

p o u d r e s è c h e ; dès qu ' on l ' empâ te avec de l 'hui le ou 

un vernis , ou qu 'on le moui l le s i m p l e m e n t à l 'eau, 

il devient plus foncé; et cela se conçoi t , si l 'on se r a p 

pelle que , toutes choses égales d 'a i l l eurs , la l umiè r e 

est d ' au tan t p lus for tement renvoyée à son passage 

d 'un co rps dans un a u t r e , que la différence de vitesse 

dans les deux mi l ieux est plus g r a n d e (voir § i l , 

t héor i e d u b lanc ) . Or, la vitesse dans l 'air est p lus 

g r a n d e q u e dans Je corps coloré ; dans l 'eau elle est 

déjà affaiblie. 

La vitesse de p ropaga t ion du m o u v e m e n t o n d u l a 

toire l u m i n e u x est, dans l 'air , égale à 77,784 l ieues 

de qua t re k i lomèt res pa r seconde ; dans l 'eau, elle est 

égale àS9,2G4 lieues ; p o u r l 'huile de lin et les vern is , 

elle devient à peu près de 31,836, et c o m m e dans les 

cou leurs p igmenta i re s la l umiè re a une vitesse encore 

m o i n d r e , on voit que ceux d 'en t re eux qui r a l en t i s 

sent le moins la m a r c h e des rayons sont aussi ceux 

( 1 ] C e r t a i n s p i g m e n t s p r i s en c r i s t a u x , en m a s s e s c r i s t a l l i n e s 

o u en m a s s e s c o m p a c t e s , r é f l é c h i s s e n t à l e u r s u r f a c e u n e l u m i è r e 

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

t i o n . Ains i le b l e u d e P r u s s e et l ' i n d i g o s o n t c u i v r é s à l a s u r f ace 

f r o t t é e à l ' o n g l e , les c r i s t a u x d e m u r e x i d e o u de f u c h s i n e s o n t 

v e r t - s c a r a b é e . C e t t e m o d i f i c a t i o n super f ic ie l l e e t s p é c i a l e de l a 

l u m i è r e . e s t de p e u d ' i m p o r t a n c e p o u r n o u s , c a r les p i g m e n t s 

c o l o r é s n ' e n o f f ren t p l u s de v e s t i g e s , d a n s l ' é t a t où n o u s les e m 

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

u n re f le t c u i v r é p r o v e n a n t de l a l u m i è r e r é f l éch ie à la s u r f a c e d e 

la m a s s e p i g m e n t a i r e s u p e r p o s é e . 
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qui s 'obscurcissent le plus p a r l e mé lange avec l 'hui le 

ou le vernis . La différence de vitesse dans la cou leur 

et le mil ieu a m b i a n t a t t e in t a lo r s , eu effet, u n e va

leur m i n i m u m . 

La rap id i té p lus ou moins g r a n d e de p ropaga t ion 

de la l umiè re , dans les masses p i g m e n l a i r e s , n 'es t 

du reste pas la seu le condi t ion dont il faut teni r 

compte . 

Si les par t i cu les de la cou l eu r forment , p a r e l les-

mêmes , des masses opaques et ne renvoient pas u n i 

quemen t la l umiè re à l eur surface, mais encore celle 

qui pénètre dans leur in té r ieur , par suite de l eu r non -

homogéné i t é , la t e in le sera moins obscurc ie par 

l 'addit ion d ' h u i l e ; ce t te port ion de l umiè r e re je tée 

par les réflexions in te rnes ne subissant pas d 'a l té ra

tion par ce mé lange . 

Les p igmen t s à s t r u c t u r e fine et c o m p l è t e m e n t 

perméables aux l iquides (eau, hu i le , vern is , etc.) 

s 'obscurcissent le p lus . Tels sont ceux que l 'on em

prunte d i r ec t emen t aux règnes végétal et an imal .-car

min de cocheni l le , l aque de garance ; ou clans la 

composi t ion desque l s en t ren t des produi t s dér ivant 

de la des t ruc t ion de ma té r i aux o r g a n i q u e s . 

La cou leur ne devient pas s eu l emen t plus foncée, 

mais elle gagne encore en sa tura t ion , pa rce que la 

masse de lumiè re co lo rée , i s sue , p a r réflexion, des 

part ies p rofondes , ne d iminue pas aussi r a p i d e m e n t 

que celle de la l umiè r e b l a n c h e , dérivée d 'une r é 

flexion superficiel le. 

Moins il y a de l u m i è r e réfléchie a la surface de 
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c h a q u e pa r t i cu le , p lus il peu t en p é n é t r e r dans sa 

p ro fondeur , ce qui c o m p e n s e , en par t ie , la pe r l e d 'é

clairage résu l t an t de mauvaises cond i t ions de r é 

flexion. La quan t i t é abso lue de l u m i è r e renvoyée di

m i n u e , mais la p r o p o r t i o n relat ive de l u m i è r e 

co lo rée , réfléchie dans l ' in té r ieur des pet i tes masses 

par t ie l les , devient d ' au tan t p lus d o m i n a n t e c o m p a r é e 

à la l umiè re b l a n c h e superf ic ie l lement réfléchie. 

De là découle u n e différence notab le en t re les d i 

vers genres de p e i n t u r e s . 

Tan tô t , c o m m e dans la pe in tu re à l 'hui le , les pa r 

celles colorées sont e m p r i s o n n é e s de toutes pa r t s 

dans u n lit desséché d 'hui le siccative ou de vernis ; 

t an tô t , au con t r a i r e , les parce l les de p o u d r e r eposen t 

les unes à côté des au t r e s , sans au t r e lien que l 'air 

ambian t (Dessins peints avec de la cra ie colorée), ou 

sonLau moins , ap rès dess icca t ion , exposées au contac t 

d i rec t de l 'air, sur une é t e n d u e plus ou mo ins 

g r a n d e . 

Dans le p r e m i e r cas , les p i g m e n t s pa ra i s sen t plus 

s a t u r é s , mais p lus pauvres en l u m i è r e q u e dans le 

second . Cette différence est , du res te , p lus ou mo ins 

m a r q u é e suivant l ' e spèce de cou leu r . 

L o r s q u e , p o u r p r o d u i r e des tons plus clairs , on 

ajoute du b lanc , on a u g m e n t e la dose de rayons 

b lancs réfléchis par les pa r t i cu les de cel te couleur . 

Ceux-ci s 'a joutent en par t ie aux rayons colorés émer 

gents en d i m i n u a n t l eu r s a tu ra t ion , mais ils se co

lorent aussi e u x - m ê m e s , en p é n é t r a n t dans la 

subs t ance co lorée , avant d 'a r r iver à l 'œi l . Ce de r -
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nier point est i m p o r t a n t à noter, c a r il p e r m e t d 'ex

pliquer pou rquo i les couleurs éelaircies par du 

blanc ga rden t un d e g r é de saturat ion b e a u c o u p plus 

marqué , que lo r squ 'on dispose en mosa ïque des 

grains colorés et des grains b lancs , c h a c u n r e n 

voyant d i r e c t e m e n t sa lumière p r o p r e . Il existe u n e 

série de cou leurs possédant , ap r è s avoir é té m é 

langées a l 'hui le , u n e telle t ransparence qu ' i l devient 

inutile d'y ajouter du b lanc , p o u r p r o d u i r e les tons 

dégradés. 11 suffit de les appl iquer ( laque de ga rance , 

laque verte) , en couches plus ou moins m i n c e s , sur 

un fond clair . On réalise ainsi des tons clairs b e a u 

coup plus sa turés q u e ceux obtenus par l e ' m é l a n g e 

direct de par t icules b lanches . En effet, tou te la lu

mière réfléchie par le fond est obl igée de t raverse r 

la couche de p i g m e n t qu i , de son côté , ne réfléchit 

qu 'une por t ion insignifiante de lumiè re b l a n c h e dif

fuse. Les artisLes me t t en t a profit ce p r o c é d é d 'é

cla i rc issement qui ne nuit pas au tan t à la saturaLion, 

pour colorer les objets dans les par t ies qu i ne sont 

pas d i r ec t emen t écla i rées sur le m o d è l e , t and i s que 

pour les blancs et les jaunes r é su l t an t de l 'action im

média te de la l u m i è r e , ils font usage de couleurs 

mélangées à du b lanc ou à du j a u n e de Naples. 

Les c o u l e u r s t r a n s p a r e n t e s ont , en ou t r e , l ' avan tage 

d e n e pas réf léchir à l a surface d e l e u r s pa r t i cu les , e m 

pâtées dans l 'hui le ou le vernis, u n e quan t i t é sensi

ble de l u m i è r e b l anche , c o m m e cela arr ive plus ou 

moins , quo ique sur une peti te échel le , p o u r les cou

leurs opaques . Elles peuvent donc servir , lo rsqu 'on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les app l ique en couches minces sur les par t ies o m 

b r é e s , à é l iminer , pa r voie d ' abso rp t ion , la l umiè r e 

b l a n c h e superficielle envoyée p a r l a cou l eu r o p a q u e 

sous- jacente . On arr ive ainsi à d o n n e r à l ' o m b r e la 

p ro fondeur et la ne t te té nécessa i res à la réa l isa t ion 

d ' u n e il lusion complè t e , et d ' une i m p r e s s i o n h a r m o 

n i q u e et r e p o s é e . 

Les cou leurs t r anspa ren t e s sont , pa r leurs qual i tés 

o p t i q u e s , des t e r m e s de t rans i t ion en t re les verres 

colorés et les cou leurs o p a q u e s . App l iquées , par l 'in

t e r m é d i a i r e d 'un vernis , sur ver re ou t o u t a u t r e mi 

lieu t r a n s p a r e n t , el les cons t i tuen t un moyen d ' a c 

t ion dans la pe in tu re sur verre ; de m ê m e , fixées 

su r u n e surface m é t a l l i q u e , elles s imu len t re

mai l lage . Deux p i g m e n t s colorés é t an t mé l angés 

e n s e m b l e , la l umiè r e qui sor t des par t icu les de l 'un , 

p é n é t r e encore dans celles de l ' au t re ; elle subi t donc 

deux abso rp t ions successives ; u n e p r e m i è r e qui m o 

difie la l umiè re b l a n c h e et la c o l o r e ; une seconde 

qu i enlève encore cer ta ines par t ies à ce t te l umiè r e 

co lorée et change la t e i n t e ; le res te r e p r é s e n t e l a 

cou l eu r résu l tan t du m é l a n g e . En disant que l'on 

mêle des couleurs on se sert d ' une expression i m p r o 

p r e et i nexac t e ; en réa l i té , on ne mê le q u e des p ig

m e n t s et l'effet p rodui t est bien différent de celui 

que l'on réa l isera i t , en c o m b i n a n t les l u m i è r e s que 

c h a c u n de ces p i g m e n t s , pr is i so lément , éme t p o u r 

son c o m p t e . Dans ce d e r n i e r cas , la nouvel le cou leur 

est fournie par addi t ion et non pa r sous t r ac t i on ; 

elle n 'es t pas p lus s i m p l e , mais , au con t ra i r e , p lus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O U L E U R S P R O D U I T E S PAR A B S O R P T I O N . 153 

complexe q u e c h a c u n e des par t ies cons l i tuan tes (1). 

Ainsi, le mé lange de deux p igmen t s c o m p l é m e n 

taires, l 'un b leu , l ' au t re j a u n e , p rodu i t du ver t , 

tandis q u e leurs l umiè re s p r o p r e s proje tées , en 

môme t e m p s , sur la m ê m e place de la r é t ine , d o n 

nent l ' impress ion d 'un gris n e u t r e , b l euâ t re ou j a u 

nât re , suivant q u e les deux nuances se font exacte

ment équ i l ib re ou que l 'une p r é d o m i n e . 

II peu t m ô m e se faire q u ' u n bleu et un j a u n e , do n t 

le mélange p i g m e n t a i r e fournit un vert assez vif, 

engendrent sur la r é t ine un rouge pâ le . 

On observe ce résul ta t lo r sque le j a u n e n 'es t pas 

exac tement c o m p l é m e n t a i r e du bleu et vire à l 'o 

rangé. La p l u p a r t des j a u n e s de c h r o m e du c o m 

merce , mis en p résence de l ' o u t r e m e r , sont dans ce 

cas. Le p h é n o m è n e en l u i -même est t r è s - r emar 

quable , et l ' exemple est b ien choisi p o u r d o n n e r une 

idée de la différence en t re la couleur p i g m e n t a i r e 

complexe et l ' impress ion l umineuse p rodu i t e par la 

superposi t ion sur la r é t i n e des l umiè re s émises pa r 

c h a q u e p i g m e n t en par t icu l ie r , pu i sque les deux 

résul tats sont opposés , l 'un est rouge et l ' au t re ver t . 

Fau te d'avoir su d é m ê l e r a t emps cet te dis t inct ion 

entre les deux effets, on a p ropagé p e n d a n t des siè

cles et l 'on a d m e t encore quelquefois un fait e r r o n é . 

(1) Voi r à ce s u j e t : H e l m h o l t z in Poggendorff's Annale» der 

Physik und Chemie, t . L X X X V I I I , p . CO ; ou d u m ê m e Physiolo

gische Optik, p . 2 0 ; o u e n c o r e le m é m o i r e de Dove : Veber den 

Unterschied der auf der Paletie des Malers entstehenden Misch

forben und der auf dem Farbenkreisel hervortretenden. [Pog-

gendorff's Anrtalen, t . C X X I , p . 142.) 
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L'orangé , le vert et le violet é tant suscept ib les d 'ê

t re formés par des mé langes p i g m e n t a i r e s , tandis 

que le rouge , le j a u n e et le bleu ne le sont pas, on a 

cons idé ré ces t rois cou leurs c o m m e fondamenta les 

ou p r imord ia l e s et les t rois au t re s c o m m e dér ivées . 

Celte m a n i è r e de voir s embla co r robo rée pa r la p u 

blication faite en 1822, pa r sir David Brews te r , d 'une 

analyse de la l umiè r e solaire . Ce savant c ru t avoir 

t rouvé q u e celle-ci se c o m p o s e essen t ie l l ement de 

rouge , d e j a u n e et de b leu . Ces t ro is l umiè re s , ré 

p a n d u e s i n é g a l e m e n t sur tou te l ' é t endue du spec t r e , 

p rodu i r a i en t , en se supe rposan t en diverses p ropor 

t ions , tou tes les n u a n c e s observées . Helmhol lz (1) a 

relevé p lus t a rd les causes de l ' e r r eu r c o m m i s e par 

le cé l èb re phys ic ien anglais . D 'une pa r t , le spec t re 

soumis à son analyse r en fe rma i t de la lumiè re blan-

ble diffuse ; d 'un a u t r e cô té , les ver res et les l iqu ides 

colorés à t ravers l esque ls il faisait ses observa t ions 

avaient dû modifier son impress ionnab i l i t é pour les 

cou l eu r s , et fausser son j u g e m e n t en cer ta ins po in t s . 

Ceux qui c o n s i d è r e n t le r o u g e , le j a u n e et le b leu 

c o m m e cou leu r s fondamenta le s , et les au t res c o u 

leurs c o m m e c o m p l e x e s , son t donc de nouveau r e -

je lcs sur le seul a r g u m e n t r é su l l an t du mé lange des 

p i g m e n t s . Mais l ' i n te rp ré ta t ion d o n n é e par eux aux 

p h é n o m è n e s est inexac te . Ils supposen t , en effet, 

qu' i ls a joutent u n e cou leur à u n e cou leur , tandis 

q u ' e n réa l i té c 'est une sous t rac t ion qu ' i l s opèren t . 

(!) Pnggendorff's Annaten dsr Physikunil Chemie, t . L X X X Y I , 

p . SOI . 
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Les résu l ta t s ob tenus conco rden t mieux avec l 'hy

pothèse de T h o m a s Young . Dans l 'opinion de ce sa

vant, le r ouge , le vert et le violet sont p lus s i m p l e s , 

en compara i son avec les au t re s cou leurs , en ce sens 

que la sensation co r r e spondan t e n 'exige q u e l ' in te r 

vention d 'une seule espèce de filets nerveux, t and i s q u e 

pour toute au t r e sensat ion co lo rée deux o rd res au 

moins de filets nerveux doivent ê t re i m p r e s s i o n n é s . 

Il est clair que ce sont ces de rn iè res c o u l e u r s , 

celles qu i , dans l 'hypothèse de Young, sont t ou 

jours composées , don t la p roduc t ion par mélange de 

p igmen t s sera la p lus difficile. 

En effet, c o m m e par soustract ion on ne peu t 

qu ' amoind r i r et j ama i s a u g m e n t e r la quan t i t é des 

espèces de l umiè re s con t enues dans la cou leu r , q u e 

d 'un au t re côté la cou l eu r addi t ionnel le doi t ê t r e 

toujours au mo ins p lus foncée que la plus claire des 

deux c o m p o s a n t e s , elle ne pourra j amais é t e n d r e 

son influence sur un p lus grand n o m b r e de fibres 

que celles qui sont déjà exci lées par l ' une des c o m 

posantes seules. 

En réa l i té , le b leu et le j a u n e , dont le p r e m i e r r é 

sul te de l 'exci ta t ion s imul tanée des fibres vertes et 

des fibres v iole l les , et le second de l 'exci tat ion des 

fibres verLes et des fibres rouges , n e peuven t ê t r e 

ob tenus pa r mé langes de p igmen t s . 

La cou l eu r p lacée e n t r e le rouge et le j a u n e , et celle 

p lacée e n t r e le vert et le j a u n e se p r é p a r e n t par m é 

lange , mais seu lemen t avec le e o n c o u r s d n j a u n e . Les 

i n t e r m é d i a i r e s en t re le vert et le b leu,e t e n t r e l e bleu 
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e l l e violet sont dans le m ô m e cas, mais ils exigent l ' in

te rvent ion du b leu . Les pe in t res forment toujours le 

p o u r p r e pa r combina i son de p igmen t s co lorés . Ils 

se servent , à cet effet, d 'un rouge spectra l e x t r ê m e , 

virant déjà au p o u r p r e , tels que c a r m i n ou l aque de 

g a r a n c e , et le mar i en t avec du b leu . Malgré la beau té 

d u rouge vermil lon, il n 'es t pas p r o p r e à la g é n é r a 

t ion du p o u r p r e , en combina i son avec l ' o u t r e m e r , 

le bleu de cobal t ou le bleu de P r u s s e . La r a i son en 

est facile à voir. Ce p i g m e n t absorbe t rop éne rg ique -

m e n t le violet et le b leu du spec t r e . P o u r le pou r 

p r e , il faut un p igmen t apte à é m e t t r e aussi b ien 

des rayons à cour tes v ibra t ions , que des r ayons 

à longues v i b r a t i o n s ; c 'es t -à-dire un p i g m e n t qui 

por te en lui les é léments d u p o u r p r e ; a u t r e m e n t , il 

est imposs ib le de le p r o d u i r e , en enlevant , pa r l ' in

t e r m é d i a i r e d 'un second p i g m e n t , u n e par t ie de la 

cou leu r du p r e m i e r . Par con t r e , le vert et le violet 

se f o rm en t faci lement par le mé lange du j a u n e et du 

b l eu , du bleu e t du p o u r p r e ou du c ramois i . 

C o m m e n t les choses se passent-el les p o u r le r o u g e ? 

Le rouge p rend naissance lo r sque tou tes les es

pèces de l u m i è r e s sont abso rbées , excepté celles 

don t la d u r é e v ibra to i re est la plus longue ; tel le 

est la cause de format ion d u rouge avec un verre 

co loré à l 'oxydule de cuivre. Le ca rmin en p o u d r e se 

r a p p r o c h e beaucoup d u vér i table rouge , mais loi 'bqu ' i l 

est p r é p a r é p o u r la p e i n t u r e , il p rend u n e n u a n c e 

c ramois ie ou p o u r p r é e . Les pe in t res ne forment leurs 

vrais rouges que par m é l a n g e s , en se servant , il est 
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vrai, de couleurs a p p a r t e n a n t déjà à la ca tégor ie du 

rouge . Si la cou l eu r doi t ê tre t rès - sa lu réc , on donne 

une couche de ve rmi l lon (ou de m i n i u m lorsqu ' i l 

s'agit de cou leurs à l 'eau, par conséquen t une couche 

m u g e jaune) , et on recouvre d ' une seconde couche 

de ca rmin de cochen i l l e (couleur à l 'eau) ou de la

que de garance ( cou leu r à l 'hui le) , afin d ' abso rbe r 

l 'excès de j a u n e et de jaune ver t . Je suis loin de vou

loir t irer de ces r é su l t a t s une p reuve de l 'exact i tude 

d e l à théor ie de Y o u n g . La solut ion de ce l te i m p o r 

tante quest ion doi t être, c h e r c h é e sur u n au t re -ter

rain. J e désirais s e u l e m e n t m o n t r e r , qu 'e l le se p rê t e 

mieux à l ' expl ica t ion des faits observés jou rne l l e 

men t dans la p r a t i q u e du pe in t r e , que la théor ie des 

trois cou leurs s imp les ( rouge, j a u n e et b leu) , déduiLe 

u n i q u e m e n t de ce g e n r e d 'observat ions . 

Nous avons vu p lu s hau t , que par suite de l ' absorp

tion successive p r o d u i t e par le mé lange de p i g m e n t s , 

on ne peu t a u g m e n t e r pa r ce mé lange ni la quan t i t é 

absolue de l u m i è r e , ni le n o m b r e des l u m i è r e s p a r 

t ie l les . La p r e m i è r e est , au con t ra i r e , toujours affai

bl ie et le second l 'est souvent. 

La quant i té de l u m i è r e p e r d u e , par le fait du m é 

lange, d é p e n d d e la m a n i è r e don t se r épa r t i t l 'ab

sorpt ion sur les d iverses espèces de l umiè re s émises 

pa r les deux p i g m e n t s . Plus la l umiè r e émise pa r 

l 'un est abso rbée pa r l ' au t re et r é c i p r o q u e m e n t , p lus 

il y aura de déficit . 

Un p i g m e n t é t an t d o n n é , il es t imposs ib le de dire 

avec ce r t i t ude , avant d'avoir fait l 'essai, c o m m e n t 
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lo8 DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

l ' absorpt ion qu' i l exerce se r épa r t i r a dans le 

spec l re ; et c o m m e il est p lus facile de faire un essai 

de mé lange , que -d 'exécuter , avec les p récau t ions , 

voulues , d e u x expé r i ences spec t ra les compara t ives 

aucun pra l ic ien intel l igent n ' au ra r ecour s à ce p r o 

c é d é ind i rec t d ' appréc ia t ion . L 'expér ience acquise 

ou les fruits de l ' ense ignement a p p r e n d r o n t à c h a 

cun quel les sont , p a r m i les cou leurs dont il d i spose , 

celles qui s 'obscurc i s sen t p a r leur m é l a n g e et celles 

qui ne p rodu i sen t pas cet effet. L ' une des cou leurs 

abso rban t ce r ta ines l u m i è r e s émises pa r l ' au t re , il 

peu t arr iver q u e le n o m b r e des espèces d e l umiè re s 

soit d iminué . Ainsi , en supe rposan t deux verres , 

don t aucun n 'es t m o n o c h r o m a t i q u e , ou arr ive à 

p r o d u i r e une l u m i è r e h o m o g è n e . On pour ra i t , d 'a

p rès cela, penser q u e le mélange des p igmen t s cons

ti tue un excel lent moyen p o u r sa ture r les couleurs ; 

mais en p r a t i q u e ce p h é n o m è n e n'a lieu q u ' e x c e p 

t ionne l l emen t ; il exige, en effet, u n e condi t ion qui 

n 'est q u e r a r e m e n t réa l i sée . Le res te non abso rbé 

doi t con ten i r peu des l u m i è r e s don t l ' ensemble 

forme le b lanc . 

En généra l , deux p i g m e n t s sa tu rés d o n n e n t des 

mé langes d ' au tan t mo ins sa tu rés , qu ' i ls sont plus 

é loignés l 'un de l ' au t re sur le cerc le c h r o m a t i q u e . 

Cette règle n 'est pas abso lue , car il existe u n e série 

de b leus et de j a u n e s , qu i , b ien q u e d i a m é t r a l e m e n t 

opposés sur le ce rc l e , d o n n e n t de bel les c o m b i n a i 

sons ver tes . Voici la ra i son de cet te except ion : 

Les couleurs j a u n e s abso rben t p r i nc ipa l emen t les 
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C O U L E U R S P R O D U I T E S PAR A B S O R P T I O N . ISO 

l u m i è r e s à cou r t e s v ibra t ions , les b leues é l iminen t 

celles à v ibra t ions longues , mais les deux espèces de 

p igmen t s éme t t en t faci lement les rayons à vibrat ions 

m o y e n n e s , pa rmi lesquels le vert d o m i n e . 

D'un a u t r e cô té , le p r i n c i p e de sous t rac t ion , dont 

dépend la n a t u r e de la cou leu r complexe résu l t an t 

du mélange de divers p i g m e n t s , no peu t pas ê t re 

invoqué d 'une man iè re exclusive; il est souvent c o m 

biné d ' une man iè re plus ou mo ins m a r q u é e avec le 

pr inc ipe de l ' add i t ion . 

E n e x a m i n a n t au mic roscope un ver t , p r o d u i t par 

le mé lange d 'une p o u d r e b leue avec u n e p o u d r e 

j a u n e , on r e m a r q u e l 'existence de par t i cu les c laires 

d 'un j aune vert , à cô té d 'aut res plus foncées d 'un b leu 

vert. Les p r e m i è r e s sont dues à la superpos i t ion des 

parcel les j aunes aux b leues , les au t r e s à la super 

posi t ion de la p o u d r e b leue à la p o u d r e j a u n e . Ces 

deux sys tèmes é tan t t rès-voisins, ils m é l a n g e n t leurs 

effets su r la r é t ine et p rodu i sen t le vert moyen . 

P lus les par t i cu les j aunes et b leues sont grosses et 

opaques , p lus les p r e m i è r e s pa ra î t ron t j a u n e s et les 

secondes b leues , p lus aussi le p r inc ipe de la sous

t rac t ion cédera le pas à celui de l ' add i t ion . 

Or, c o m m e par add i t ion ou par mé lange sur la 

r é t i ne , le j a u n e et le b leu donnen t , non du vert , mais 

du gr is , la cou leur devient par là mo ins bel le . 11 

n 'en est p lus de m ê m e dans la géné ra t ion de l 'o 

r a n g é , pa r mé lange de rouge et de j a u n e , ou du vio

let , par m é l a n g e de p o u r p r e et de bleu ; la s u p e r p o 

sit ion des composan tes sur la ré l ine ne p rodu i t p lus 
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de gris , mais u n e cou leur voisine de celle formée 

p a r l e mé lange d e s p i g m e n t s ; aussi la différence en t r e 

les effets, pa r addi t ion ou par sous t rac t ion , es t -

elle beaucoup moins m a r q u é e que p o u r le b ' e u et le 

j a u n e . 

Cette différence se révèle souvent d 'une m a n i è r e 

f rappante , par le mé lange de ce r ta ins p igmen t s co lo

rés avec le b lanc ; a ins i , en étalant u n e couche m i n c e 

de ver t de vessie sur u n fond b lanc , on ob t ien t un 

vert assez vif, quo ique clair . Dans ces condi t ions , la 

sous t rac t ion seule en t re e n j e u ; la l u m i è r e réfléchie 

par le fond b l a n c doi t t raverser la c o u c h e verte et 

sub i r ainsi une s econde absorp t ion , ap rès en avoir 

déjà éprouvé u n e , lors de son p r e m i e r passage à t r a 

vers la cou leu r t r a n s p a r e n t e . 

Méle- t -on , au con t ra i r e , deux p o u d r e s , l 'une ver te 

et l 'autre b l anche , on r e m a r q u e que la cou leu r r é 

su l tan te pe rd t r è s - r a p i d e m e n t sa sa tu ra t ion , l o r s 

qu 'on a u g m e n t e la dose de b l a n c ; elle devient t e rne 

et se r a p p r o c h e de la couleur des feuilles d 'olivier ou 

de s auge . 

Ces observat ions da ten t déjà de t r è s - lo in ; ainsi 

Cennino Cennini (1) , dit que l 'on écla i rc i t g é n é r a l e 

m e n t les cou leurs p r o p r e s à la p e i n t u r e des f resques , 

en y i nco rpo ran t du b lanc de Sa in t - Jean (voir § ii) ; 

q u a n t aux ver ts , s'ils doivent r e s t e r beaux et vifs, 

c 'est u n e te r re oc reuse j a u n e (giallorino) qu 'on y 

a jou t e r a ; le b lanc ne convient q u e p o u r la cou leur 

(1) C e n n i n o C e n n i n i , /oc. cit., p . 6 9 . 
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verte se r a p p r o c h a n t de celle des feuilles d 'olivier ou 

de sauge . 

La pr inc ipa le raison de cel te pe r t e d 'éclat des 

verts, sous l ' influence du blanc, rés ide dans la cou

leur de la l u m i è r e du j o u r . J 'ai d é m o n t r é plus hau t , 

qu 'en réal i té elle est r o u g e ; la sensat ion du b lanc , 

qu'elle p rovoque en nous , dépend de sa p r é d o m i 

nance cont inuel le . Cette l umiè re , a joutée sans mod i 

fication au vert , lui sera donc plus p ré jud ic iab le 

qu 'au rouge , au b leu ou au j a u n e . 

Le j aune clair i nco rporé au ver t donne- t - i l r ée l l e 

ment les tons clairs de cet te cou leu r? 

Evidemment , n o n . Les tons virent au j a u n e ; mais 

ils ont plus de cou leur , et l 'on est moins sensible à 

celte modificat ion de nuance , par cela m ê m e que 

dans la na tu re les verts para issent j aunâ t r e s , s'ils 

sont for tement éc la i rés , et b leuâ t res sous un éc la i 

rage plus faible. 

Les cou leurs t r anspa ren t e s r ep résen ten t l 'appl ica

tion la plus f ranche du pr inc ipe d e l à sous t r ac t ion . 

Leurs par l icu les p igmcn ta i r e s isolées ne renvoient 

pas des quant i tés sensibles de l umiè re . Celle-ci p r o 

vient du fond sous - j acen t ; elle t raverse l ' une ap rès 

l 'autre les par t icu les p igmen ta i r e s mé langées , et 

subit success ivemen t leur a b s o r p t i o n . C'est p o u r 

cel te ra i son , que l 'on peu t avec ces cou leurs , c o m m e 

le fit déjà L a m b e r t , p rodu i r e , pa r l 'union du rouge , 

du bleu et du j a u n e , u n e teinte qui passe au noir , 

sous u n e couche suffisamment épaisse . 

D'un au t re cô té , il n 'est pas é t o n n a n t si P r a n g e n 
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n 'a pas réussi à c o m p o s e r du noir par le mé lange de 

p o u d r e s rouges , b leues et j a u n e s ; ca r , dans ce cas , 

c h a q u e par t i cu le réfléchit de la l u m i è r e , et le p r i n 

c ipe de soustract ion se compl ique de celui d ' add i 

t ion. 

§ 15 . — Du noir . 

Nous ne devons pas a b a n d o n n e r les ' couleurs d 'ab

sorp t ion sans pa r l e r d u noi r . 

En toute r i g u e u r , un corps n 'es t noi r qu ' au t an t 

qu ' i l abso rbe i n t é g r a l e m e n t la l umiè re inc iden te . 

De fait, ce t te condi t ion n 'es t a b s o l u m e n t réal isée 

pa r aucun des p i g m e n t s q u e nous cons idé rons 

c o m m e noirs . Le p lus souvent , la l umiè r e renvoyée 

est incolore , et la te in te , au lieu d ' ê t r e no i r e , est seu

l e m e n t d 'un gr is foncé ; d ' au t r e s fois la l umiè r e r é 

fléchie est co lo rée , soit en b r u n , soit en r o u g e ; le 

noi r e s t a l o r s b r u n â t r e ou r o u g e â l r e . Dans le p r emie r 

cas , on ob t i en t le vér i table noir , en ajoutant au p ig 

m e n t une cou leur t r a n s p a r e n t e , d 'un brun t rès- foncé , 

para i ssan t m ê m e noire en couches épaisses , ou bien 

e n c o r e , en en r ecouvran t la pe in tu r e . Une couche 

d ' u n e s e m b l a b l e cou leu r , qui para î t ra i t encore 

b r u n e sur un fond clair , en laissant passer u n e par t ie 

de la cou leur réf léchie pa r celui-ci , est suffisante 

p o u r dé t ru i r e le reflet gris émis p a r un fond gris 

no i r . Elle a b s o r b e , en effet, la pet i te quan t i t é de l u 

miè re b l anche , et de plus ses par t icu les n ' éme t t en t 

pas par e l les-mêmes de l umiè r e diffuse sensible . 

Dans le second cas , lo rsque le noi r est te inté , on 
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chois i ra u n e c o u l e u r t r a n s p a r e n t e , don t la nuance 

est c o m p l é m e n t a i r e de celle du faux noir . 

C'est sur ce p r inc ipe que r epose l 'emploi du bleu 

de P rus se et de la l aque ver te , p o u r la p répa ra t ion 

des cou leu r s noires mé langées , employées depu i s 

l ong t emps et encore au jourd 'hu i dans la pe in tu re à 

l 'huile. De m ô m e , on donne souvent à la soie , que 

l 'on veut t e ind re en noir , un pied de b leu de P r u s s e , 

afin de dé t ru i r e tou te t e n d a n c e au rouge ou au b r u n 

et d ' a u g m e n t e r la p u r e t é du noir . 

Si l 'on fait souvent usage dans la pe in tu r e , p o u r 

p rodu i r e le no i r , de l 'un des p igments no i r s o r d i 

na i res , tels que noirs de fumée, de vigne, d'os ou de 

noyau, soit i so lément , soit c o m m e base , c 'est p lu tô t 

par raison d ' économie que par suite d 'une nécess i té 

phys ique . Régnie r (I) n ' i nd ique au.cun de ces 

p igmen t s no i r s c o m m e part ies const i tu t ives de la 

pa le t t e des g r a n d s m a î t r e s , depuis H u b e r t et 

J an Van Eyk j u s q u ' à Rubens et ses é lèves ; il m e n 

t ionne à un au t re end ro i t de son livre les beaux noi rs 

o b t e n u s avec le b i t u m e de J u d é e , l ' o u t r e m e r et la 

1 a que de ga rance . 

Ces cou leurs sont tou tes les trois re la tées dans 

1 'énumérat ion de celles qui composa ien t la pa 

lette des pe in t r e s (2). En les un i s san t en p ropor t ions 

(1) R é g n i e r , De la lumière et de la couleur chez les grands 

maîtres anciens, P a r i s , 18G5. 

(2) R é g n i e r n e p u b l i e a u c u n e s o u r c e ni a u c u n e r e c h e r c h e p e r 

s o n n e l l e , à l ' a p p u i de ses d o n n é e s s u r la p a l e t t e des g r a n d s m a î t r e s 

a n c i e n s . Mais n o u s n ' a v o n s p a s à n o u s p r é o c c u p e r ici d u f o n d e m e n t 
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convenables , on peu t réal iser un gris n o r m a l , au 

moyen d 'une c o u c h e qui n 'est pas t rop couvran te , 

app l iquée sur un fond b l anc . Si l 'une d 'el les l ' em

por te , on au ra une n u a n c e g r i s e , v i rant du côté 

dominan t , mais toujours t rès-foncée. 

Les p igmen t s noirs , s imples , por tés en couches 

non couvran tes sur un fond b lanc , ne d o n n e n t pas 

tou jours , c o m m e on l é s a i t , un gr is n e u t r e . Le p lus 

souvent ils p r e n n e n t par là u n e te in te b r u n e . Ces 

cou leu r s laissent, en effet, m ieux passer les rayons 

à longues vibrat ions que ceux à cour tes v ibra t ions . 

Cet effet s 'observe toujours pour les par t i cu les de 

noi r de fumée ou de tout au t re c h a r b o n broyé ; or la 

p lupa r t de nos p igmen t s noirs s 'ob t iennent p a r c a r 

bonisa t ion ou p rov iennen t de c h a r b o n s fossiles. La 

teinte b r u n e e s t d ' a u t a n t plus évidente que la p o u d r e 

est p lus t énue . Les par t i cu les p lus grosses a r r ê t en t 

éga l emen t les rayons à longues v ibra t ions ; aussi 

n 'ob t ien t -on , dans ce cas, une couche non en t i è re 

m e n t couvran te , qu 'à condi t ion de d i s sémine r assez 

les par t icu les , p o u r laisser des in terval les b lancs ; 

l ' impress ion des poin ts b lancs se confondant alors 

sur la r é t ine avec celle des noirs in te rposés , le r é 

sul ta t tinal sera un gris n e u t r e , nu l l emen t n u a n c é de 

b r u n . 

La t r a n s p a r e n c e de la pouss iè re de cha rbon pour 

p l u s ou m o i n s so l ide d e s e s a s s e r t i o n s e n g é n é r a l ; m a i s u n i q u e 

m e n t de l ' e x a c t i t u d e d e ce fait , q u ' a v e c le b i t u m e , l ' o u t r e m e r e t 

la l a q u e de g a r a n c e , on p e u t c o m p o s e r u n b e a u n o i r b i e n p u r , 

ne l e r é d a n t à a u c u n a u t r e p o u r l a p r o f o n d e u r . 
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les v ibra t ions à longue d u r é e , croî t au delà des 

l imites a p p r é c i a b l e s à l 'œi l . Ainsi Macedonio Melloni 

a d é m o n t r é q u ' u n e c o u c h e de noi r de fumée , assez 

épaisse pour in t e rcep te r t ou t e espèce de rayons 

lumineux , d o n n e encore pas sageà des rayons à durées 

vibratoi res p lus longues que celles du r o u g e ex

t r ême , c ' es t -à -d i re à des rayons invisibles, et don t le 

t h e r m o m è t r e seul peu t révé ler la p r é s e n c e . 

Le m é l a n g e d 'un p i g m e n t noir , avec un p i g m e n t 

coloré, ne p rodu i t en a u c u n cas un des tons foncés 

ou r aba t tu s de la m ô m e nuance . 

En effet, la cou leur p e r d pa r là de sa sa tu ra t ion e t 

la te inte change p lus ou moins de p lace sur le cerc le 

c h r o m a t i q u e . 

Tou te cou leu r obscurc ie au delà d 'une ce r t a ine 

l imite est mo ins sa tu rée , car la pe r t e de l u m i è r e 

p rovoque , p a r e l l e -même , un affaiblissement dans le 

ca rac tè re p r o p r e de la couleur (voir § 2). D 'un au t r e 

cô té , c o m m e nos p i g m e n t s noirs réf léchissent enco re 

de la l u m i è r e , et sont , en réa l i té , gris foncé ou p lus 

souvent gris b r u n , l eu r mélange avec une au t re cou

leur doi t c h a n g e r les r appo r t s en t re la l umiè r e n o r 

male et la l u m i è r e co lorée , aux dépens d e ce t te 

d e r n i è r e . 

Voici enco re u n e au t r e cause d ' a l t é ra t ion p o u r u n 

semblab le m é l a n g e . 

Ajoutons d u no i r d ' ivoire à du j a u n e de c h r o m e , 

colorons avec ce mé lange tou te la surface d 'un d i s 

que en car ton et p o r t o n s - l e sur la toupie c h r o m a t i q u e . 

P r e n o n s aussi d e u x d e s d i sques d e Maxwell, de m o i n d r e 
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d i a m è t r e (vo i r§ S, fig. 9), l 'un en ca r ton noirci avec 

du noi r d ' ivoire, l 'autre en car ton coloré au j a u n e de 

c h r o m e , et fixons-les c g a l e m e n t s u r l a tou; i ie , de m a 

n iè re à obteni r , p e n d a n t la ro ta t ion , une c o u l e u r 

c o m p l e x e d ' une c la r t é égale à celle du g rand d i s q u e ; 

nous t r o u v e r o n s l e de rn i e r moins sa turé que le ce rc le 

concen t r i que . Cependant les causes de d iminu t ion de 

sa tura t ion m e n t i o n n é e s p lus hau t , agissent dans les 

deux cas, il doit donc en exis ter u n e a u t r e jet la 

voici : 

Avec le mé lange d e j a u n e et de noi r p r épa ré 

d 'avance , la l u m i è r e co lorée en j a u n e , qui arr ive à 

l 'œil , n 'a en généra l t raversé qu ' un seul grain de 

c h r o m a t e , vu que les par t i cu les de ce co rps sont 

isolées les unes des au t res par cel les du noi r . Au 

con t ra i r e , là où le c h r o m a t e est isolé, la l u m i è r e se 

p r o p a g e de gra in en gra in pa r réfract ion et pa r 

réf lexion; elle t r averse p lus ieurs par t i cu les et fourni t 

pa r sa r éun ion avec la l umiè r e n e u t r e , ré l léchie 

superf ic ie l lement , une cou leu r plus sa tu rée que dans 

le p r e m i e r cas . 

Les m ô m e s cons idéra t ions s ' app l iquen t aux au t r e s 

cou leurs que l 'on mé lange au noir . 

Il r ésu l te de là, q u e nous d isposons d 'un m o y e n 

d ' a t t énuer la per te de sa tura t ion p rovoquée pa r l 'ad

di t ion de noir . Il suffit, pour cela, d e ne pas m é l a n 

ger le noir en na tu re , mais de le d isposer par poin ts 

fins ou par t ra i t s minces , para l lè les et assez r a p p r o 

chés pour que l ' impress ion sur la ré t ine paraisse 

con t inue . 
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Il est vrai q u e nous possédons d ' au t res p rocédés 

pour fo rmer les tons foncés don t nous avons beso in , 

m a i s o n emplo ie souvent la m é t h o d e p r é c é d e n t e . E t 

il est nécessa i re d 'en conna î t r e la n a t u r e et la s i

gnification pour c o m p r e n d r e l ' impress ion des cou

leurs . On réalise t rès-souvent , dans ce t te pa r t i e , des 

tons foncés, en fixant u n e cou leu r t r a n s p a r e n t e sur 

un fond chagr iné b lanc et no i r . Aux poin ts cor

r e spondan t s au n o i r , ce l le -c i ne p rodu i t pas d'effet, 

car le peu de l umiè r e émise est ab so rbée ; mais , aux 

endroi t s où elle couvre le b l anc , elle agit au max i 

m u m , et la cou leur complexe résul te de la super

position sur la r é t ine de pe t i tes surfaces, a l t e rna t i 

vement noi res et for tement co lo rées , d isposées en 

m o s a ï q u e . J 'ai di t que ce m o d e de m é l a n g e , c o m p a r é 

au mé lange m é c a n i q u e , donne p lus de sa tura t ion , 

tant que l 'une des composan te s est n o i r e ; mais on 

n e doi t pas en conc lu re qu ' i l en sera toujours de 

m ô m e , tou tes les fois qu ' i l s 'agira de m é l a n g e r une 

cou leu r foncée à u n e c o u l e u r c la i re . 

Si le p i g m e n t foncé est l u i -même co lo ré , d ' au t res 

cons idéra t ions doivent in te rven i r ; en effet, dans la 

m é t h o d e par jux tapos i t ion , l'effet co loré se ca lcule 

d ' ap rès le p r inc ipe d 'addi t ion ; dans la m é t h o d e pa r 

mé lange m é c a n i q u e , c'est su r tou t le p r i n c i p e d e 

sous t rac t ion qui d o m i n e . On sait, pa r e x e m p l e , que le 

j a u n e de c h r o m e et un bleu foncé p r o d u i s e n t pa r 

sous t rac t ion des tons verts assez sa tu rés , qu 'on 

n ' ob t i end ra j amais pa r add i t ion , avec les m ê m e s 

produils ' . 
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Arrivons à la s econde propos i t ion é n o n c é e p lus 

h a u t : Une cou leu r mé langée m é c a n i q u e m e n t au 

noir , n e pe rd p a s s e u l e m e n t une par t ie de sa satu

ra t ion , mais sa te in te est modif iée et change de p lace 

sur le cercle c h r o m a t i q u e . Cet effet se p r o d u i t m ê m e 

par le m é l a n g e de noir et de b l a n c . 

R e p r e n o n s pour le p rouver l ' expér ience de la tou

p ie . Le g rand d i sque est recouver t d 'une couche de 

no i r d 'os , i n c o r p o r é à du b lanc Kremni tz , assez 

épaisse p o u r a r r ê t e r tou te inf luence du fond b l a n c 

sous- jacen t . Les deux d i sques de pe t i t s d i a m è t r e s 

reçoivent , l 'un du noir d 'os , l ' au t re u n endu i t au 

b l a n c d e Kremni tz . C o m m e dans la p r e m i è r e expé

r i e n c e , on ajuste ces deux d i sques de m a n i è r e à avoir 

la m ê m e c la r té , dans le cerc le i n t e rne et l ' anneau 

ex té r i eu r , p e n d a n t q u e l 'apparei l est mis en ro ta t ion . 

On observe dans ces condi t ions q u e la nuance du 

g rand d i sque offre u n e l é g è r e te in te b l e u e . 

La cause de ce p h é n o m è n e rés ide dans un effet de 

mi l ieux t roubles , p rovoqué par les par t icu les d e b l a n c 

de cé ruse , m é c a n i q u e m e n t mé langées au noi r (voir 

§ 10). Dans la p r e m i è r e expér ience , faite avecdu j a u n e 

de c h r o m e et du noir , la n u a n c e vire au vert . Il est 

clair que si noi r et b lanc mé langés engendren t du 

bleu, j aune et noir d o n n e r o n t du ver t . Ajoutons de 

p lu s , que les p igments j a u n e s , pr is en couches minces , 

s e m b l e n t p lus verdàt res qu 'en couches épaisses . 

Le résu l ta t sera donc le m ô m e p o u r des par t icules 

de j a u n e , isolées les unes des aut res p a r des par t i cu les 

AH no i r . Ces p igmen t s absorben t , en effet, mieux les 
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vibrat ions cour tes que les v ibra t ions l o n g u e s ; a m e 

sure que l ' épa isseur a u g m e n t e , la n u a n c e se r a p 

proche davantage du rouge spec t r a l . Les p i g m e n t s 

j a u n e s t r a n s p a r e u t s , c o m m e la g o m m e - g u t t e , offrent 

un exemple f rappan t de cet effet. En c o u c h e s m i n c e s 

sur un fond b lanc , elle d o n n e un j a u n e t r è s - c l a i r ; à 

mesure que l ' épaisseur a u g m e n t e , la n u a n c e passe au 

beau j aune sa tu ré , et enfin au j a u n e d 'or et à l 'o rangé . 

Il est r e m a r q u a b l e que dans l ' expér i ence de la 

toupie c h r o m a t i q u e la n u a n c e c o m p l e x e , o b t e n u e par 

addi t ion dans le ce rc le i n t e rne , para i sse aussi p lus 

ve rdâ t r e q u e le j a u n e c o m p o s a n t , q u o i q u ' à un 

m o i n d r e degré que dans l ' anneau ex te rne formé par 

sous t r ac t i on . 

La généra t ion du vert , dans ce cas, dér ive de la 

m o i n d r e sensibi l i té de no t r e œil pour le rouge peu 

écla i ré (voir § 3). P e n d a n t la rota t ion de la loupie , 

don t une par t ie est couver te de noir , tou tes les lu

mières objectives qui c o m p o s e n t le j a u n e sont éga

l e m e n t affaiblies, m a i s , p o u r no t r e r é t i ne , l ' a l té ra t ion 

subie par le rouge est p lus sensible que cel le des a u 

tres cou leurs , et nous voyons les choses c o m m e si la 

nuance se r a p p r o c h a i t du ver t . 

C'est aux trois causes d isculées p lus hau t qu'i l 

faut a t t r i bue r la géné ra t ion , en pe in tu r e , des tons 

verts, p a r le mélange de j aune et de no i r . Les e x e m 

ples que nous avons chois i s , m o n t r e n t en m ê m e 

t e m p s , c o m m e n t il faut analyser et j u g e r les p h é n o 

m è n e s offerts par le mé lange de p i g m e n t s noirs et de 

p i g m e n t s co lo rés . L 'addi t ion du no i r , p o u r p r o d u i r e 
1 0 
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des tons r a b a t t u s en pe in tu re , est b e a u c o u p p lus res 

t re in te que ne le pensen t les p rofanes . Us ne se dou

ten t pas , en géné ra l , que l 'on peu t p r o d u i r e des tons 

raba t tus p lus nour r i s et p lus francs, sans son secour s , 

pa r le s imp le m é l a n g e de p igmen t s co lorés . 

Il faut, c o m m e p r e m i è r e condi t ion , p o u r q u ' u n e 

o m b r e soit ne t t e , que la cou leur locale se reconna i s se 

d a n s sa cons t i tu t ion p r imi t ive ou dans la modifica

t ion subie p a r réflexion, aussi b ien que le p e r m e t 

e n c o r e le degré de c l a r t é . A ce l te loi s 'en r a t t ache 

é t r o i t e m e n t une a u t r e . La par t ie o m b r é e ne doit pas 

réf léchir d e lumiè re n e u t r e diffuse, à la surface des 

par t i cu les p igmen ta i r e s , Ce sont , p a r conséquen t , les 

cou leurs t r anspa ren t e s qui se r e c o m m a n d e n t le p lus 

p o u r la p roduc t ion des tons o m b r é s p a r voie de m é 

lange ; e t c o m m e il n 'exis te pas de cou leur qui offre 

ce ca rac t è r e à u n p lus h a u t degré que le b i t ume , et qui 

est à la fois p r o f o n d e ; c o m m e , de p lus , il se p rê te 

mieux que foute au t r e , g râce à sa nuance , à la c o m 

posi t ion d ' u n e foule d'effets d ' o m b r e , nous le voyons 

encore f r é q u e m m e n t emp loyé , bien q u e de n o m 

breuses expé r i ences m a l h e u r e u s e s a ient prouvé qu'i l 

se r e m b r u n i t pa r le t e m p s . 

§ 16. — Des modifications éprouvées par une couleur ob
ject ive sous l'influence de l'action s imultanée d'une 
autre couleur. Contraste s imultané. 

Chevreul (1) re la te un g rand n o m b r e d 'observat ions 

(I) C h e v r e u l , De la loi du contraste simultané" des couleurs et 

de l'assortiment des objets colorés, l ' av i s , 183!), p . 28C. 
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conce rnan t l 'objet de ce chap i t r e . 11 ci te, en t re au 

tres, l ' exemple suivant , qu i p o u r r a servir de poin t 

de dépar t à nos cons idé ra t ions . 

« Des m a r c h a n d s de nouveautés ayant d o n n é des 

étoffes de cou l eu r unie , r ouge , violet te et b l eue , à. 

des i m p r i m e u r s , pour qu ' i l s y appl iquassen t des des

sins no i r s , ils se p la igni ren t de ce q u ' o n leur r e n d a i t 

des étoffes rouges à dessins ver ts , des étoffes violet tes 

à dessins d 'un j a u n e v e r d â t r e ; des étoffes b leues à 

dessins b r u n orangé ou cuivré , au lieu d'étoffes à 

dessins noirs qu ' i ls avaient d e m a n d é s . 11 m e suffît, 

p o u r les convaincre qu ' i ls n ' é t a i en t pas fondés d a n s 

leurs plaintes , de r e c o u r i r aux deux épreuves sui

vantes : 

1" J e c i rconscr ivis les dessins avec des p a p i e r s 

b lancs d é c o u p é s , qui cacha ien t le fond ; les dess ins 

p a r u r e n t no i r s . 

2" J e fis des d é c o u p u r e s de d r a p noi r que je plaçai 

sur des étoffes de cou leu r un ie , r ouge , violet te et 

b leue , et les d é c o u p u r e s pa ru ren t c o m m e les dess ins 

i m p r i m é s , c ' e s t -à -d i re de la cou leu r c o m p l é m e n 

taire du fond, p e n d a n t que les m ê m e s d é c o u p u r e s , 

placées sur un fond b l anc , é ta ien t du p lus beau 

noi r . « 

Des observat ions analogues p e u v e n t se faire j o u r 

ne l l emen t avec des tissus semblables h ceux d o n t 

s'est servi M. Ghevreul. En y r e g a r d a n t de p rès , on 

voit q u e ce n 'es t pas p r é c i s é m e n t le noi r qui para î t 

coloré , mais b ien la l u m i è r e b l a n c h e réfléchie à la 

surface des fils no i rs . Si l'on dispose l'étoffe de m a -
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1 7 2 D E S C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

nière à en q u ' u n e pa r t i e réfléchisse b e a u c o u p et u n e 

au t r e peu de ce t te l umiè re , on ver ra que la co lora

tion est b e a u c o u p p lus sensible sur la p r e m i è r e q u e 

su r la s econde . La cou leur ainsi observée est la c o u 

leur de c o n t r a s t e ; elle ne peut se déve lopper , d 'une 

m a n i è r e ne t t e , que sur une par t ie du c h a m p visuel 

qu i , p a r e l l e - m ê m e , n ' es t pas tout à fait o b s c u r e . 

Le p rocédé suivant p e r m e t de réa l i se r les effets de 

con t r a s t e les plus nets et les p lus ins t ruct i fs . 

La cou leur des t inée à p r o d u i r e le con t ras te est 

é t e n d u e sur une surface p lane ; on y app l ique un a n 

neau noi r . S'il s 'agit d 'un p igmen t , l ' anneau noi r est 

fixé par voie de pe in tu re , dans le cas d 'un tissu ou 

d ' un pap i e r , il est découpé dans une feuille de pap ie r 

noi r et collé à la surface, soit ac, figure 37 , ce fond ; 

on dispose ver t i ca lement , suivant ab, un éc ran de fer

a i ' ; on le verra t r è s -ne t t emen t coloré de la l umiè re 

c o m p l é m e n t a i r e de la cou l eu r du fond ac. L 'endro i t 

de la ré t ine où se pe in t le d i sque obscur ne reçoi t 

q u e le peu de l umiè r e b lanche réfléchie par ce lu i -

ci, ainsi q u e la l umiè r e b l a n c h e émise par l ' é c ran , 

Fig, 37. — Procédé pour 
réaliser les effets du 
contraste. 

¿ 

/ 

blanc ou de car ton couver t d 'un 

endu i t b l anc m a t , et p o r t a n t 

éga lemen t au c e n t r e un anneau 

n o i r ; enfin, on pa r t age le d i èd re 

dro i t en deux par t i es égales , par 

u n e glace plane en verre b l a n c . 

L 'œi l é tant p lacé c o m m e l ' in

d ique la figure, on r ega rde à 

t ravers la glace l ' anneau noir de 
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et renvoyée p a r la g lace , c ' e s t -à -d i re qu ' i l ne reçoi t 

que de la l umiè re incolore . Tou t le res te du c h a m p 

de la r é t ine est éclairé pa r de la l umiè r e co lo rée , 

et cette cou leu r modifie la sensat ion s imul t anée du 

blanc et du gris no rma l , au po in t de la faire pa r a î t r e 

colorée p a r de la l umiè r e c o m p l é m e n t a i r e . 

Il en est de m ô m e p o u r la l u m i è r e n e u t r e , é m i s e 

par un dess in noir su r u n fond d'étoffe co lorée e t p é 

né t ran t dans no t r e œil . 

Ce c h a n g e m e n t dans l ' appréc ia t ion du p o i n t de 

neu t ra l i t é , et les e r r e u r s de j u g e m e n t qui en r é s u l 

ten t , ne se p r é sen t en t pas s e u l e m e n t dans le d o m a i n e 

de la c h r o m a t i q u e . De semblab les p h é n o m è n e s se re 

t rouvent par tou t où nos sens sont en j eu ; ils dér iven t 

de ce q u ' u n e impres s ion , quel le que soit sa n a t u r e , 

ne g a r d e son m a x i m u m de force qu ' au p r e m i e r mo

ment , elle décroî t ensui te r a p i d e m e n t j u s q u ' à u n e 

cer ta ine l imile ; de so r te que quand nous r e t o u r n o n s 

à l 'é tat qui , dans les cond i t ions o rd ina i r e s , nous 

semble ra i t n e u t r e , celui-c i nous pa ra î t d i r igé dans 

un sens inverse . Ainsi , après avoir cons idéré q u e l q u e 

t e m p s u n e chu t e d 'eau, po r tons nos r e g a r d s su r les 

r oche r s env i ronnan ts , nous c royons voir ceux-ci an i 

més d 'un m o u v e m e n t a scendan t . 

Lorsque , assis dans le coupé pos té r i eu r d ' une voi

tu re , on s 'éloigne r a p i d e m e n t d ' une cha îne d e m o n 

tagnes q u e l 'on fixe du r ega rd , cel le-ci s e m b l e s 'a

vancer su r n o u s , dès que la vo i tu re s ' a r r ê t e . Tous 

nos j u g e m e n t s sont compara t i fs , et le zéro de no t re 

m e s u r e c h a n g e d e p l a c e , dés que nous ép rouvons une 
11). 
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sensat ion qui n 'a pas <ie con t re -pa r t i e lui faisant é q u i 

l ib re . Zól lner (1) a fait voir q u ' u n e pa i re de l ignes 

para l lè les , t raversées par des dro i tes obl iques conver

gen tes , s emblen t p e r d r e leur pa ra l l é l i sme . 

Les effets de cont ras te sont p o u r nous d 'un t r è s -

g r a n d i n t é r ê t ; nous y t rouvons , en pa r t i e , les causes 

de l 'act ion favorable ou défavorable des cou leurs et 

de l eu r associa t ion plus ou mo ins h e u r e u s e . Nous 

au rons p lus t a rd bien des occasions de nous en con 

vaincre . Revenons ma in t enan t à no t re expér ience et 

aux condi t ions nécessai res p o u r e n assure r la réuss i te . 

La glace doi t ê t re aussi inco lore que poss ible et le 

fond coloré suffisamment é t endu , o c c u p e r au moins 

la g r a n d e u r d ' u n e feuille de pap ie r . Les a n n e a u x 

a u r o n t environ trois cenLimèt resà trois c e n t i m è t r e s 

et d e m i de d i a m è t r e , et une la rgeur de cinq à six 

mi l l imè t re s . L ' expér ience sera faite dans une c h a m 

b r e pe in te en b lanc ou en gr is , ou tout au moins n'of

frant q u ' u n e cou leur m a t e et i n d é t e r m i n é e . Il con

vient aussi d 'éviter que la l umiè re du d e h o r s ne soit 

co lorée p a r des réflexions sur un m u r peint , en rouge 

pa r exemple . Le mei l leur écla i rage est celui des 

nuées . Dans tous les cas il doit ê tre suffisant p o u r 

p e r m e t t r e la dis t inct ion ne t te des cou leu r s . En t e 

nant d 'une main la glace et de l ' au t re l ' écran b lanc , 

on fait varier les angles dac et bac, fig. 37, en cher

c h a n t la posit ion qui donne l'effet de con t ras te le 

p lus frappant . Il sera bon aussi d ' a m e n e r une par l ie 

( I ) Z ô ' l n e r , Poggcndorff 's Annokn lier Physik und Chernie, 

t . CX, p . 500. 
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des deux anneaux à se superpose r dans le c h a m p 

visuel. 

L 'anneau réfléchi appa r l enan t à l 'écran b lanc ab 

offre la te in te du fond coloré ac, car l ' impress ion d e 

la l umiè re b l anche fait ici défaut , et là où les deux 

anneaux se supe rposen t , ils d o n n e n t du noi r . 

Des dessins b l ancs , sur fonds co lorés , d é t e r m i n e n t 

aussi la p r o d u c t i o n de cou leurs de con t ras t e , mais 

elles ne s ' accorden t pas toujours avec celles four

nies pa r le m ê m e fond dans l ' expér i ence p r é c é 

den te . P o u r un fond j a u n e le con t ras te est lilas 

et vire au v io le t ; p o u r un fond b leu , il est o r angé . 

Ce résul ta t se r a t t a c h e aux modif icat ions q u ' é p r o u 

vent le j a u n e et le bleu par l eu r mé lange avec de 

la l umiè r e b l anche , a l té ra t ions dont il a été quest ion 

à p ropos des cou leurs c o m p l é m e n t a i r e s (§ 5). 

Dans le cas d 'un dessin b l anc sur fond coloré , la 

par t ie de la ré t ine où s'effectue le con t ra s t e reçoi t 

d i r e c t e m e n t et exc lus ivement l ' impress ion du b lanc , 

tandis qu 'avec un dessin noir , et dans les expér iences 

p r é c é d e n t e s , elles r e g a r d e n t du noi r et ne reço iven t 

pour le déve loppemen t du con t ras te q u ' u n e p r o p o r 

tion re la t ivement faible de l u m i è r e b l a n c h e . 

Le p rocédé suivant p e r m e t de s 'assurer , d 'une m a 

n iè re t r è s -ne t t e , de l ' influence du fond b l a n c . 

On choisi t un pap ie r j a u n e bien sa turé et aussi 

exac temen t c o m p l é m e n t a i r e q u e poss ible du bleu 

d ' o u l r e m c r , d o n n a n t avec lui, sur la toupie c h r o m a 

t ique , un gris n e u t r e . Après en avoir forme un pli 

concave, on le t ient au-dessus d 'une feuille b l anche , 
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qu' i l colore en j a u n e pa r la l umiè r e r é f l éch ie ; en 

r ega rdan t , au-dessous du corne t , la par t ie où se 

p ro je t t e l ' o m b r e , on observe , n o n u n e colora t ion 

b leu d ' ou t r emer , mais b i en un violet t r è s - m a r q u é . 

Ce violet est le m ô m e q u e celui q u ' o n obt ient en 

c o m b i n a n t , p a r le p r o c é d é L a m b e r t (voir § b), la lu

m i è r e réfléchie sur un pap ie r b leu o u t r e m e r , avec 

de la l u m i è r e b l a n c h e . D 'après cela, il n 'est pas exact 

de d i re , c o m m e on le faisait autrefois , que la cou 

leur de cont ras te du j a u n e est violet te . Cette cou leu r 

est , ainsi q u e toutes cel les formées p a r con t ras te , la 

c o m p l é m e n t a i r e de la géné ra t r i ce . En effet, le. c o m 

p l é m e n t sa tu ré du j a u n e est le b leu o u t r e m e r , mais 

à m e s u r e que ce bleu est délayé avec de la l u m i è r e 

b l anche du j o u r (qui en réa l i té est rouge) , elle vire 

de p lus en plus au violet. 11 est donc évident q u e 

la cou leu r con t ras t an te du j a u n e , fo rmée au sein 

d ' u n e masse cons idé rab le de b l anc , doi t pa ra î t r e 

violet te . 

Dans les expér iences faites avec la glace réfléchis

sante , l ' emploi du m ê m e j a u n e fourni t , c o m m e cou

leur c o n t r a s t a n t e , un bleu d ' o u t r e m e r non te in té de 

violet. Mais, dans ce cas , cel te cou leu r , vu sa g r a n d e 

é t endue , n 'ag i t sur l'oeil q u e mélangée à de la l umiè re 

b l a n c h e du j o u r . Cet te de rn i è r e é tan t r ée l l emen t 

r o u g e , l ' impress ion définitive est p lu tô t o rangée que 

j aune ; et il s emble , au p r e m i e r abo rd , que l a c o u l e u r 

con t ras t an te n 'es t pas le c o m p l é m e n t exact de la cou

leur active. 11 n ' en est c e p e n d a n t r ien ; si ce t te cou

leur est c o m p l é m e n t a i r e du j a u n e , elle doit l 'ê t re 
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aussi de toutes colles qui se fo rmen t par add i t ion de 

blanc au j a u n e ; le b l anc r e s t an t tou jours b l anc , 

quelle que soit sa p ropo r t i on . 

Les effets de. con t ras te sont aussi sensibles pour des 

dessins colorés sur fonds c o l o r é s , avec ce t te diffé

r ence q u e le c o m p l é m e n t de cont ras te n 'es t p lus ob

servé i so lément , mais seu lemen t en combina i son 

avec la c o u l e u r du dess in . Nous ne r e m a r q u o n s p lus 

que l ' a l té ra t ion éprouvée p a r cet te de rn i è r e . 

Un dess in au m i n i u m por té success ivement sur 

fond p o u r p r e et fond vert , semble, dans le p r e m i e r 

cas plus j a u n e et dans le second plus rouge q u e s'il 

est vu i so l émen t . E n effet, la cou l eu r de cont ras te 

du p o u r p r e est ver te ; et ce ver t s 'ajoutant à l ' o rangé 

du dess in , le fait pa r a î t r e j a u n e . La cou leu r de con 

t ras te du vert est p o u r p r e ; ce Dourpre ajouté à l 'o

r a n g é du dessin le fait virer au rouge . 

En se servant d'étoffes ou de pap ie r s colorés , que 

l 'on fixe les uns sur les au t r e s , en var ian t les c o m b i 

na i sons , on se r e n d r a fac i lement c o m p t e de l ' in

fluence r é c i p r o q u e des couleurs . Cet exerc ice est 

t rès -u t i l e et p e r m e t d ' a c q u é r i r u n e expé r i ence sys 

t é m a t i q u e des con t ras tes , qu i peu t Être d 'un g rand 

secours en p r a t i que . 

En c o m p a r a n t l 'act ion exercée par deux cou leurs 

c o m p l é m e n t a i r e s , sur u n e m ê m e t ro i s ième, on voit 

qu 'e l le est d ' au tan t plus m a r q u é e , que la d is lance 

sur le ce rc le c h r o m a t i q u e , en t re les deux cou leurs 

mises en contact , est p lus pet i te . 

Ainsi le b leu d ' o u t r e m e r et le b leu cyanique se 
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modifient, r é c i p r o q u e m e n t d 'une m a n i è r e t r è s - sen

s ible . Le p r e m i e r p r e n d u n e te in te rougeàLre, le 

second vire au vert d ' une m a n i è r e t r è s - m a r q u é e . Au 

c o n t r a i r e , le j a u n e c o m p l é m e n t a i r e de l ' o u t r e m e r 

et le b leu cyan ique n 'on t q u ' u n e action r é c i p r o q u e 

t rès-faible . La m ô m e observat ion se r a p p o r t e à 

l ' o u t r e m e r et à l 'o rangé c o m p l é m e n t a i r e du b leu 

cyan ique . 

Lor s d e la juxtaposi t ion du bleu cyan ique et de 

l ' ou t r emer , les choses se passent c o m m e si nous pen 

sions à u n e cou leur i n t e rméd ia i r e , le vér i table b leu , 

don t l ' o u t r e m e r semble différer pa r une te in te p lus 

r o u g e e t le bleu cyan ique pa r u n e te inte p lus ve r t e . 

Ici , c o m m e ai l leurs , l ' inf luence d i rec te d e l à diffé

r e n c e laisse d o m i n e r la d i rec t ion dans laquel le se 

p r o d u i t l ' a l té ra t ion. 

Moreau (4) dit q u e , dans la combina i son du j a u n e 

et du rouge , le rouge s emble plus violacé et le j a u n e 

plus ve rdâ l r e . Cette observat ion est exacte et peut 

s ' expl iquer faci lement . La cou l eu r de contraste, du 

j a u n e est bleue ; c 'est le b leu qui ajouté au r o u g e forme 

le v io le t ; la cou leu r de con t ras te du rouge est ver t 

b leu ; ce vert b leu , ajouté au j a u n e , lui donne u n e 

te in te ve rdâ l re . On lit plus loin, que dans la c o m b i 

naison du b leu et du rouge , le b leu est ve rdâ t r e et le 

rouge est o rangé . En effet, la cou leur de cont ras te 

du rouge est le vert bleu qui modifie le bleu en lui 

d o n n a n t une te in te ve rdâ l r e . La cou leur de cont ras te 

(1) M o r e a u , ouvrage cité au § 1 2 . 
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du b leu est le j a u n e ; j a u n e et rouge se c o m b i n e n t 

p o u r o rangé , Enfin, d ' après le m ê m e au teu r , la jux

taposit ion du j a u n e et du b leu , fait pa ra î t re le b leu 

violacé, et le j a u n e o rangé . Cet effet peu t êLre expli

qué , si Ton a d m e t que les deux cou leurs employées 

ne sont pas e x a c t e m e n t c o m p l é m e n t a i r e s , ma i s q u e , 

r éun ies sur la toup ie c h r o m a t i q u e , elles e n g e n d r e n t 

une t e in te ve rdà t r e . Dans ce cas la cou l eu r de con

t ras te du j a u n e est p lus violette que le bleu dont on 

fait usage et la cou leu r de con t ras te de ce b leu est 

p lus o r a n g é e que le j a u n e de l ' expér ience . 

L o r s q u e la superpos i t ion du j a u n e et du b leu do n t 

on fait usage e n g e n d r e u n e t e in t e r o u g e â t r e , le p h é 

n o m è n e c e cont ras te ci té p lus hau t est p lus difficile 

à expl iquer . On doit en c h e r c h e r la cause dans u n e 

modification de l 'exci tabi l i té du nerf op t ique , p lu tô t 

que dans une s imple e r r e u r de j u g e m e n t . On observe 

des con t ra s t e s t r è s - f rappan t s et t rès - in té ressan ts 

p o u r l 'ar t iste et l ' h o m m e de sc ience dans les expé

r i ences de d o u b l e éc la i rage . Soit u n e feuille de p a 

p ie r b l a n c éc la i rée s i m u l t a n é m e n t avec la l u m i è r e 

du j o u r et celle d ' une bougie . F ixons ver t i ca lement 

u n e t ige o p a q u e de m a n i è r e à pro je te r su r la feuille 

deux o m b r e s don t l 'une dérive de la l umiè r e du j o u r 

el l ' au t re de celle de la boug ie . La p r e m i è r e o m b r e 

sera j aune et la s econde b leue . Le fond qu i r eço i t 

s imu l t anémen t les deux éclairages est b lanc . 

La lumiè re de la bougie est p lus j a u n e que cel le 

du j o u r ; aussi la par t ie de la surface, u n i q u e m e n t 

écla i rée p a r l a boug ie (V o m b r e ) , doit-elle t r a n c h e r 
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en j a u n e sur le fond b l anc . P o u r une ra ison s e m b l a 

ble , l ' ombre de la tige formée pa r la l umiè r e de la 

bougie et qui n 'es t éc la i rée q u e par la l umiè r e du 

j o u r para î t ra t e in tée de b leu , c 'es t -à-di re de la c o u 

leur de con t ra s t e du fond . 

Les effets, ainsi réa l i sés sur le pap ie r , se r e t r o u v e n t 

en généra l su r les surfaces des co rps , lo rsqu ' i l s sont 

écla i rés s i m u l t a n é m e n t par la l u m i è r e na ture l le et la 

l u m i è r e artificielle. Là où la p r e m i è r e d o m i n e , l eur 

t e in te est b l e u t é e , elle est j a u n â t r e au con t ra i re aux 

endro i t s où Ja seconde l ' empor t e . 

Dans ce r ta ines églises et ce r t a ines chape l les où la 

l u m i è r e pénô l re d 'un côté par des v i t raux colorés , 

e t de l ' au t re p a r des vi t raux b lancs , on observe des 

effets m a g i q u e s de double éc la i rage , formés pa r l ' in

fluence mutue l l e de l u m i è r e s b l a n c h e s et co lorées . 

L 'éc la i rage co loré du soleil, à son lever et à son 

c o u c h e r , d o n n e lieu éga l emen t aux con t ras tes les 

p lus g r and iose s . 

Ainsi , la te inte violet te d 'une cha îne de m o n t a g n e s 

é loignées , t r anchan t sur le fond j a u n e du ciel , au m o 

m e n t du c o u c h e r , les o m b r e s b leues et ne t tes que 

proje t te le soleil c o u c h a n t sur u n e surface de ne ige , 

la cou l eu rve r t e du ciel qui p a r a î t à l 'hor izon occ iden

tal en t re les masses p o u r p r é e s d e nuages ne sont pas 

u n i q u e m e n t p r o d u i t e s p a r con t ras t e , mais au m o i n s 

ces couleurs sont-el les modif iées pa r l ' influence de 

con t ra s t e de la l umiè r e j a u n e et r ouge . 

L 'a l téra t ion d 'une cou leu r , sous l ' influence d 'une 

a u t r e , ne dépend pas s e u l e m e n t de leur posi t ion r e s -
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pect ive sur le cerc le c h r o m a l i q u e , ruais encore de 

leurs c lar tés et de leurs sa tu ra t ions . Tout le m o n d e 

sait q u ' u n e cou leu r c la i re , j ux t aposée à une cou leu r 

foncée, fait pa r a î t r e celle-ci p lus foncée enco re , et 

r é c i p r o q u e m e n t ; mais la po r t ée de ce g e n r e de 

contras te s 'é tend plus loin qu 'on ne le pense gé

n é r a l e m e n t . 

F ixons sur la toupie c h r o m a t i q u e un d isque noi r 

por tan t un anneau mi-b lanc e tmi -no i r , e l fa isons tour

ner l ' apparei l ; nous ver rons un anneau gris sur fond 

noir. Répé tons la m ô m e expér ience avec un d i sque 

b l anc , po r t an t un a n n e a u s e m b l a b l e au p r écéden t . 

Le résu l la t sera un a n n e a u gris sur fond b lanc , 

mais ce d e r n i e r gris est i n c o m p a r a b l e m e n t plus 

foncé que le p r e m i e r , et l 'on a peine à c ro i re qu ' i ls 

sont e n g e n d r é s tous deux pa r le m ê m e mélange de 

b lanc et de noir . L ' image de l ' anneau pe in te sur la 

ré t ine est en réal i té u n p e u p lus obscu re , et la diffé

r ence observée ne t ient pas u n i q u e m e n t à une 

appréc ia t ion e r r o n é e ; car, en fixant les yeux s u r 

un fond b l a n c , on d é t e r m i n e la con t rac t ion de la 

pupi l le et le cône l u m i n e u x i m m e r g e a n t dans l 'œil 

es t r é t r éc i . Malgré cela, le con t ras te et pa r tan t 

l ' a l té ra t ion de sensibi l i té de no t re nerf op t ique e l l e 

d é p l a c e m e n t de n o t r e j u g e m e n t su r le» clair et le 

foncé, r e s ten t la p r inc ipa le cause des différences 

observées . 

Afin d e ne pas nu i re au color is de la peau, c e r 

ta ins p e i n t r e s née r l anda i s et espagnols ont donné 

aux t issus b lancs u n e te inte p lus foncée, qu ' à la 

BRÜCKE. i 1 
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cha i r voisine, et sont arr ivés , m a l g r é cela, à conser 

ver aux vê lements une a p p a r e n c e de b l anc , g râce à 

l 'opposi t ion d ' o m b r e s fortes et d 'objets foncés mis en 

contac t avec les par t ies les plus c laires . 

On sait t rès -b ien que , dans l ' imi ta t ion des objets , 

les pe in t res t i ennen t compte des effets de con t r a s t e . 

S'agit-il , p a r exemple , de r ep ré sen t e r deux paro i s 

d ' une maison fo r t ement éc la i rée , ils a u g m e n t e n t la 

c la r té d e l à paroi éc la i rée et l ' obscur i té de l ' au l re , 

dans le voisinage d e la l igne d ' in te r sec t ion . Mais, 

d i r a - t - o n , cet te p récau t ion est inu t i le , pu i sque le 

cont ras te d 'opposi t ion qu ' i ls c h e r c h e n t à imi t e r se 

p r o d u i r a i t n a t u r e l l e m e n t su r l ' image . Cela est vrai, 

j u s q u ' à un certain po in t , mais non d ' une m a n i è r e 

c o m p l è t e , car les différences de clar tés don l d i spose 

l 'ar t is te , sont r e s se r rées dans des l imi tes b e a u c o u p 

plus é t roi tes q u e celles de la n a t u r e . On a d m e t g é 

n é r a l e m e n t que les masses de lumiè res émises pa r 

c e n t i m è t r e ca r r é de surfaces , noires et b l anches , 

pr ises sur u n e image , sont dans le r a p p o r t de 1 à 

tOO; mais ces l imites pa ra i s sen t e n c o r e t rop é t e n 

d u e s , ca r , d 'après les expér iences d 'Auber t , le pap ie r 

b lanc n 'es t q u e 37 fois p lus clair que le noi r (1). 

Dans la na tu re , au con t ra i r e , les différences en t re 

le noi r et J e m a x i m u m de c lar té , s u r t o u t en c o m p 

tant les sources , de lumiè re s e l l e s -mêmes telles que le 

soleil , sont si g r a n d e s qu 'e l les ne sont plus m e s u r a 

b les . Même en ne cons idéran t q u e les objets éclairés 

( 1 ) A u b e r t , Physiologie der Netzhaut. B r e s l a u , 18C5, p . 7 3 . 
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par réflexion, elles l ' e m p o r l e n t encore de b e a u c o u p 

sur celles de nos i m a g e s . 

Sur celles-ci, en efl'et, toutes les cou leurs son t éga

l emen t éclairées . Toutes réf léchissent de la lumiè re à 

leur surface. Les plus claires sont celles qui r e n 

voient le plus de la lumiè re ayant péné t r é dans leur 

masse, les plus foncées , celles qui en abso rben t d a 

van tage ; tandis que dans les objets de la n a t u r e , 

l 'obscuri té résu l te de l ' in te rcep t ion tulale de la lu

mière en cer ta ins poin ts , g râce à leur é t endue su i 

vant trois d imens ions ; d 'un a u t r e côté, cer ta ines pa r 

ties sont beaucoup plus d i r e c t e m e n t écla i rées que 

sur les t ab leaux . 

Le pe in t re ne peut donc , dans a u c u n cas , r ep ro 

dui re les opposi t ions d ' o m b r e et de clar té avec l ' in

tensité na ture l le ; il ne lui res te qu 'à m a s q u e r par des 

artifices convenables (voir § 3) la faiblesse de ses 

moyens d 'ac t ion. Ses oppos i t ions é tant plus faibles, 

elles ne réa l i sent pas non p lus un cont ras te aussi 

comple t , et p o u r conserver l ' i l lusion, p o u r su r a p 

p roche r le plus de la réa l i té , il doit appe le r le p in-

c e a u à son s e c o u r s . 

Des cou leurs à divers degrés de sa tu ra t ion , ag is 

sent les unes sur les au t re s dans le m ô m e sens q u e 

le b lanc et le noir . La cou leu r la plus sa tu rée gagne 

en sa tura t ion par son con tac t avec une au t re qui l 'est 

moins et, r é c i p r o q u e m e n t , celle-ci p e r d . 

L'effet p rodui t d é p e n d aussi , dans ce cas, de l ' é 

t e n d u e affectée à la cou leur . Ainsi une cou leu r moins 

sa turée et de pet i tes d i m e n s i o n s , fixée sur u n e au t re 
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p l u s é t e n d u e e t p lus s a tu rée , pa ra î t ra faci lement pâle , 

sale ou s o m b r e suivant son degré de c la r té . Nous 

avons vu plus h a u t (§ 4), q u e l o r squ ' une cou leur con 

t ien t b e a u c o u p de lumiè re et, pa r c o n s é q u e n t aussi , 

l o r squ 'un p i g m e n t est fo r tement éc la i ré , la te in te 

p a r a î t p lus b l a n c h e . Les pe in t r e s ul i l isent ce t te ob

serva t ion , et p o u r s imu le r un p lus h a u t deg ré 

d ' éc la i rage , ils e m p l o i e n t des cou leu r s mé l angées 

à du b lanc , c ' es t -à -d i re des cou leurs plus c la i res . 

Notre sens ib i l i té , p o u r a p p r é c i e r l 'affaiblissement 

de sa tura t ion par mé lange de h l anc , n 'es t , pa r con 

séquen t , pas t r è s -g rande ; et, j u s q u ' à une ce r ta ine l i 

mi te p lus ou mo ins é t e n d u e , les diverses cou leu r s 

mé langées de b lanc peuven t ê t re employées c o m m e 

tons c la i rs , à cô té d ' une cou leur plus s a tu r ée , sans 

ép rouve r p a r l a de d o m m a g e . 

Les gris et les b r u n s occupen t u n e p l a c e à par t sous 

ce r a p p o r t . On ne peu t affaiblir le deg ré de s a t u r a 

t ion du gris neu t r e ; sa sa tura t ion est, en effet, nul le 

pa r e l l e -même . Il n 'es t donc soumis qu ' au cont ras te 

de c la r té et au cont ras te de qua l i t é ; c 'es t -à-di re qu ' ap 

pl iqué sur un fond coloré il appa ra î t r a feinté de la 

c o m p l é m e n t a i r e de ce fond. 

Les cou leurs qui diffèrent p e u d u gris n o r m a l , 

celles auxque l les nous ne pouvons a t t r ibue r un n o m 

ca rac té r i s t ique , e t que nous dés ignons par les ex

press ions de gris rougeà t r e , gr is b l euâ t r e , ne doivent 

pas non plus ê t re cons idé rées c o m m e pe rdan t en sa

tu ra t ion pa r l 'action d ' u n e cou l eu r plus s a tu rée? ca r 

nous n ' a d m e t t o n s pas qu 'e l les possèden t , par e l les-
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m ô m e s , une posi t ion fixe dans le ce rc l e ch roma

t ique , et qu 'e l les peuven t agir t an t soit peu éner -

giquemenf , p o u r nous i m p r e s s i o n n e r dans un sens 

dé t e rminé . Nous n 'avons d o n c pas à t en i r c o m p t e , 

p o u r elles, des m ô m e s cons idé ra t ions q u e p o u r les 

couleurs f ranches . 

Ord ina i rement , on ne c o m p t e pas les b r u n s pa rmi 

les cou leurs sa tu rées , quoiqu ' i l s se p r é s e n t e n t à d i 

vers élats de sa tura t ion , aussi b ien que les b leus et 

les verts foncés . I l e lmhol lz a déjà observé , qu ' en r e 

g a r d a n t un j a u n e spectra l t r è s - r i che en l u m i è r e , à 

cô t é d 'un au t r e t r ès -pauvre , le de rn i e r appara î t b r u n . 

II avait formé pa r là un b run m o n o c h r o m a l i q u e . De 

m ô m e , u n verre co loré en beau j a u n e d 'or sa turé pa

ra î t b^un, si on l ' examine par t r a n s p a r e n c e , à t ravers 

p lus ieurs l ames superposées l 'une à l ' au t r e , et avec 

un écla i rage qui n 'es t pas t rop i n t ense . 

Ce b r u n ne peu t é v i d e m m e n t pas ôt.re mo ins sa

t u r é que le j a u n e d 'o r , vu que l ' absorp t ion est 

s e u l e m e n t r é p é t é e plus souvent . D 'un au t re cô té , 

on conna î t les dég rada t ions de sa tura t ion du b r u n 

j u s q u ' a u gr is . C o m m e nous s o m m e s hab i tués à 

n e pas c o m p t e r le b r u n p a r m i les cou leurs sa tu

rées , que , pa r l u i - m ô m e , il est faible en l u m i è r e , et 

que nous n ' e n a t t endons pas des effets c h r o m a t i q u e s 

in tenses , il nous para î t ra moins inf luencé en mal pa r 

le voisinage d 'une cou leu r s a tu rée que ne le serait 

une au t re n u a n c e , à l ' in tensi té de laquel le nous de

m a n d o n s davantage , et cela, m ô m e lo r sque nous 

l ' employons d a n s un é ta t d e sa tura t ion peu avancé . 
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Il a r r ive , néanmoins , souvent q u ' u n b r u n qui 

réal ise un effet convenable lorsqu ' i l est placé e n t r e 

deux cou leurs moins sa tu rées , s emble t roub le si son 

voisinage est p lus sa tu ré . Le I rouble n 'es t au t re chose 

que le s y m p t ô m e de sa m o i n d r e s a tu ra t i on . Nos 

b r u n s les p h i s p u r s a p p a r t i e n n e n t à la classe des c o u 

leurs t r a n s p a r e n t e s . Si u n e semblab le cou leur r en 

fermai t des par t i cu les t r oub lan t e s (voir § 1 0 ) , son 

degré de sa tura t ion serai t d i m i n u é : 1° pa rce q u e ses 

pa r t i cu les réf léchi ra ient de la l umiè re b l anche à leur 

surface ; 2° pa rce que le t roub le d é t e r m i n e u n e t e n 

d a n c e a u b leu . Ce bleu, c o m b i n é au b r u n (jaune d 'o r 

et o r angé foncés) du fond, p r o d u i t é g a l e m c n t un affai

b l i s semen t . Il r é su l t e de là, q u e l o r s q u ' u n b r u n pa 

raît rée l lemenl t r op p e u sa tu ré p o u r la posit iorvqu' i l 

o ccupe , il réveil le en nous l ' idée d ' un mil ieu t roub le ; 

nous d isons q u e ce b r u n n 'est pas clair , qu ' i l est 

t r o u b l e . 

L 'affaibl issement exercé par une c o u l e u r s a tu r ée , 

sur u n e au t re qu i n e l 'est pas , devien t sur tou t s en 

sible dans les images où, sans motifs d e perspect ive 

a é r i e n n e ou d 'éc la i rage , on associe deux cou leu r s 

à différents degrés de sa tu ra t ion , alors que nous de 

vons nous les r e p r é s e n t e r de m ê m e valeur dans l 'ob

je t ou dans la compos i t i on . Ce défaut se r e n c o n t r e 

su r tou t souvent dans les p r o d u i t s du t issage et de la 

b r o d e r i e . Que lque r iches que s o i e n t l e s r e s s o u r c e s de 

l ' i ndus t r i e , elles n ' a t t e ignen t pas l ' i nnombrab l e va

r i é t é de te in tes don t d ispose la pa le t te du p e i n t r e . 

Aussi voit-on f r é q u e m m e n t , su r les tableaux tissés 
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ou b rodés , les pe r sonnages habi l lés , les uns en cou

leurs sa turées et les au l res en cou leu r s qui le sont 

moins . Cette p r a t i que n 'est pas mot ivée par les 

exigences du d e s s i n ; m a i s , p o u r d i sposer d 'un 

plus g rand n o m b r e de cou leurs , on a dû faire a h s -

Iraction des différences de sa tura t ion . L'effet résul 

tant est, non - seu l emen t mauvais au poin t de vue 

ar t i s t ique , mais il est r i d i c u l e ; car les pe r sonnages 

s emblen t vêtus les u n s de beaux habi t s neufs, les 

au l res de vieux habits , sales et passés . 

Ici, c o m m e dans les cas de contras te de deux 

nuances dis t inctes au point de vue de la te inte , il 

faut teni r c o m p t e de la p lace occupée p a r l e s cou 

leurs sur le cerc le c h r o m a t i q u e . L'effet d'affaiblisse

m e n t exercé par une cou leu r sa tu rée , sur une au t r e 

qu i l 'est mo ins , est d ' au tan t plus sensible que les 

deux couleurs sont plus voisines. Il arrive c e p e n d a n t 

q u e deux couleurs éloignées et d ' inégale sa tu ra t ion , 

agissent sens ib lement l 'une su r l ' au t r e . Dans ce cas , 

la plus forte dé t ru i t dans la p lus faible un des é l é 

m e n t s qui concoura i t le p lus à lui d o n n e r du lus t re . 

(Voir § 2 3 . ) 

Jamais une cou leur ne d i m i n u e l 'état de sa tura t ion 

de son c o m p l é m e n t , quel les q u e soient , sous ce r a p 

por t , les différences in i t ia les . Elle ne peu t , en effet, 

r ien annu le r en lui . 

Au con l r a i r e , le ca rac tè re spécif ique ne peut 

qu ' ê t r e rehaussé par un effet de con t ras te . Le degré 

d e sa tura t ion de la cou leu r la moins in tense peut 

ê t re pa r lu i -môme t rop faible, mais il n 'est pas 
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abaissé pa r le voisinage du c o m p l é m e n t fort . Il r é 

sul te de ces observat ions , que si l 'on est obl igé de 

r ecour i r à une cou leu r moins sa tu rée qu 'on ne le d é 

sirerai t , il faut bien se g a r d e r de la r a p p r o c h e r d 'une 

cou l eu r p lus sa tu rée a p p a r t e n a n t à la m ô m e région 

du cerc le c h r o m a t i q u e . On la m e t t r a , au con t ra i r e , 

a u t a n t q u e poss ib le , en con tac t avec cel les qui lui 

sont opposées . P o u r res te r dans l ' exemple p r é c é 

d e m m e n t chois i , si l 'un des pe r sonnages est habi l lé 

en n u a n c e violet te c l a i r e , on ne le p l ace ra pas à 

côté d 'un a u t r e violet p lus br i l lant , ni à côté d 'un 

p o u r p r e ou d 'un o u t r e m e r , mais on s ' a r rangera de 

façon à le m e t t r e à côté d 'un au t re pe r sonnage don t 

le vê l emen t est j a u n e , c 'est-à-dire c o m p l é m e n t a i r e 

du violet peu sa tu ré . 

Toutes ces influences de la n a t u r e , de la c lar té et 

de la sa tu ra t ion d ' une cou leur , doivent ê t re pr ises en 

sé r ieuse cons idé ra t i on , tou tes les fois qu ' i l s 'agit de 

r e p r o d u i r e u n e cou l eu r d é t e r m i n é e et c o n n u e , tel le 

q u e le ver t des feuilles, le r o u g e d 'une rose , la c o u 

l eu r de la peau h u m a i n e , e t c . 

Les figures nues ne peuven t ê t re peintes avec la 

m ê m e cou leu r su r u n fond r o u g e , q u e su r u n fond 

b l e u ; ca r , dans le p r e m i e r cas , c 'est la con t r a s t an te 

du r o u g e ou le vert b leu , dans le second , la c o n t r a s 

t an t e du b leu ou le j a u n e qui s 'a joutent et se c o m 

b i n e n t à la cou leu r employée . 

On ne peu t s 'affranchir de ces cons idé ra t ions , 

q u ' a u t a n t q u e l'on vise p lu tô t à l'effet de coloris , qu ' à 

la véri té d e l à cou leur . Ainsi , par exemple , lo rsqu 'on 
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Fig. 38, — Disque à dents de Helmholtz. 

pa r lou t la m ô m e l a rgeur angu la i r e . Celle-ci aug 

m e n t e par saccades d 'une dent à l ' au t re , depuis la 

c i rconférence j u s q u ' a u c e n t r e . E n d o n n a n t à ce 

(1) H e l m h o l t z , Physiologische Optik. 

H . 

c h e r c h e à r éa l i s e r un effet é n e r g i q u e p a r l 'oppos i 

tion de la n u a n c e de la cha i r et de la cou leu r du fond. 

C'est dans ce bu t q u e l 'on voit des l igures nues , 

offrant u n e t e in te b r u n â t r e ou b r u n r o u g e virant 

fo r tement à l ' o rangé , d i sposées sur u n fond b leu . 

J u s q u ' à p résen t nous n 'avons envisagé les effets de 

cont ras tes q u e d ' u n e m a n i è r e généra le et en g r a n d , 

mais nous ne pouvons q u i t t e r ce sujet sans nous 

occupe r de ces p h é n o m è n e s , à un poin t de vue plus 

res t re int , c ' es t -à -d i re des effets de con t ras tes locaux. 

Cons idérons la figure 38 que nous e m p r u n t o n s à 

Helmhol tz . La pa r tie no i re d 'une m ô m e d e n t offre 
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d i sque une vitesse de rotat ion suffisante, on s 'a t tend 

à voir un sys tème d ' anneaux gr i s , de p lus en plus 

foncés, en al lant de la p é r i p h é r i e au c e n t r e , chaque 

anneau ayant dans tou te son é t endue la m ê m e c l a r t é . 

Il n ' en est r ien c e p e n d a n t . Tous les anneaux sont , 

d ' u n e m a n i è r e sensible , p lus foncés aux poin ts c o r 

r e s p o n d a n t aux po in t e s des den t s no i res , et p lus 

c lairs à ceux qui co ïnc ident avec les pointes b lanches . 

Celte différence est souvent plus f rappante p o u r l'œil 

que celle q u e p r é s e n t e n t les a n n e a u x e n t r e eux. On 

peuL cons t ru i r e une foule de disposi t ions t ou rnan t e s 

ana logues , on observera tou jours que le clair pa ra î t 

p lus clair , là où il est l imi té pa r du foncé et que , 

r é c i p r o q u e m e n t , le foncé s e m b l e p lus foncé là où il 

est l imi té par du c la i r . 

M. Mack a p h o t o g r a p h i é de s emblab l e s d ispos i 

t i o n s , p e n d a n t leur r o t a t i o n , et il a r e c o n n u que , 

m ê m e sur l ' épreuve , l 'œil aperçoi t des différences de 

c la r t é aux endro i t s s u s - m e n t i o n n é s , différences qui 

n 'exis tent pas en réal i té (1). 

P o u r les u n s , cet effet de cont ras te , d é p e n d a n t 

u n i q u e m e n t d ' u n e condi t ion de dé l imi ta t ion , dér ive 

d ' u n e e r r e u r de j u g e m e n t ; p o u r d ' au t res , au con

t r a i r e , l 'excitation d 'un é l é m e n t de la r é l ine p r o d u i 

rai t n o n - s e u l e m e n t u n e fat igue, un affaiblissement 

dans l 'excitabil i té de cet é l émen t , ma i s enco re dans 

l ' é l é m e n t voisin. On expl iquera i t ainsi pourquo i les 

( 1 ) Sitzunysbcrichte der m'ithematisch-naturwissensc/iaftli-

chen Classe der kaiserl. Akudemie der Wissenschaften, t . L U , 

2' p a r t i e , p . 3 0 3 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par t ies écla i rées agissent plus é n e r g i q u e m e n t là où 

elles avois inenl des par t ies obscu res , que là où elles 

louchent à des par t ies claires . Quoi qu'i l en soit, le 

p h é n o m è n e est c e r t a i n e m e n t favorisé par de pet i tes 

et involonta i res var ia t ions dans la posi t ion de l 'axe 

opt ique . 11 en résu l t e qu ' un é l ément de la ré t ine 

placé tou t à l ' heure dans l ' ombre , est éclairé et p e r 

çoit une c la r té doub le , et r é c i p r o q u e m e n t . 

Un effet de con t r a s t e ana logue se re t rouve à la 

limile de diverses cou leu r s . R e m p l a ç o n s , dans la 

figure ¡18, le uoi r et le b lanc p a r deux cou leurs diffé

r en t e s . Chacun des anneaux offre u n e cou leur d i s 

t incte à son bord extér ieur et à son bord in t e rne . 

Il n 'es t pas m ê m e nécessa i r e de faire usage d 'un 

appare i l rotatif p o u r cons ta te r l 'exis tence de ce 

con t ras t e . I le lmhol lz i nd ique le moyen suivant p o u r 

d é m o n t r e r le fait. 

« On colle e n s e m b l e deux feuilles de pap ie r , l 'une 

ver te , l ' au t re rose , de man iè re à fo rmer une feuille 

dont la moi t ié est ver te et l ' au t re moi t ié rose . On 

fixe sur la ligne de sépara t ion une bande de pap ie r 

gris , et l'on couvre le tout avec une feuille m i n c e de 

pap ie r à le t t re d 'égales d imens ions . La bande gr ise 

p a r a î t r a r o s e là où elle louche le vert e tve r l e là où elle 

est en con tac t avec le rose . Au milieu de la b a n d e , 

les deux te intes se fondent en donnan t une cou leu r 

d 'un ton i n d é t e r m i n é , qui c e r t a inemen t est gris , mais 

que nous n 'avons p u r econna î t r e c o m m e tel . o 

Ces effets de con t ras tes locaux se r ep rodu i sen t 

p lus ou moins dans les dess ins sur t issus ou pa-
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L'œil fonct ionne c o m m e u n e c h a m b r e o b s c u r e . 

Tou te la l u m i è r e émise pa r un poin t d i s t i n c t e m e n t 

û s i b l e qu i p é n è t r e dans cet o r g a n e et f ranchi t les 

Fig. 3 9 . — Marche des rayons lumineux dans l'œil. 

b o r d s de la pupi l le , se r é u n i t de nouveau en un 

seul po in t s i tué sur la ré t ine . 

La figure 39 d o n n e u n e idée du p h é n o m è n e . 

(I) H e l m h o l t z , Physiologisçhe Oplik, p . 412 . 

pie r s , lo r sque deux cou leurs d is t inc tes sont voisines. 

Cependant I î e lmhol tz fait r e m a r q u e r q u ' d s d ispa

ra issent c o m p l è t e m e n t , m ê m e sur les d i sques tour 

nan t s où ils sont b e a u c o u p p lus m a r q u é s q u e pa r 

tout a i l leurs , dès que l 'on isole les a n n e a u x par des 

l ignes c i rcula i res noires très-f ines. Chaque a n n e a u 

appara î t a lors , c o m m e il l 'est r é e l l emen t , co loré de 

m ô m e dans tou te son é t e n d u e . Nous t r o u v e r o n s l 'ap

plicat ion p r a t i q u e de ce fait dans la seconde par t i e de 

cet ouvrage , lorsqu ' i l sera ques t ion du c o n t o u r . 

m 
§ 17. — S e s couleurs sai l lantes et r en trante s . 
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C O U L E U R S S A I L L A N T E S E T R E N T R A N T E S . 1 9 3 

AB o b j e t ; CG, c o r n é e t r a n s p a r e n t e ; DD, ir is et 

p u p i l l e ; E l i , c r i s t a l l in ; Ü, cen t re op t ique du c r i s 

tallin. CAO e t C B E , cônes l u m i n e u x d ivergents émis 

par A et B, t o m b a n t sur l 'œi l ; CBC et CAE, cônes 

lumineux r e n d u s conve rgen t s pa r les réf rac t ions 

successives dans l ' h u m e u r aqueuse , le cr is tal l in et 

l ' h u m e u r v i t r é e ; AB, i m a g e renversée de l 'objet . 

On voit q u e suivant q u e la ré t ine se t rouvera en F , 

ou en N ou en G, l ' image p e r ç u e sera ne t t e ou dif

fuse. Il se forme ainsi u n e image renversée de l 'objet. 

De m ô m e qu' i l faut c h a n g e r les d ispos i t ions de la 

c h a m b r e o b s c u r e suivant la d i s l ance plus ou moins 

g r a n d e des obje ts , si l 'on veut conserver la ne t t e t é 

de l ' image , de m ô m e aussi l 'œil r é c l a m e u n e a d a p 

tat ion spécia le p o u r c h a q u e d i s t ance . Nous réal isons 

cet effet, pa r la con t rac t ion d 'un musc l e qui p rovoque 

ce r t a ines modif ica t ions dans l ' a r r a n g e m e n t in te rne 

de l 'œil . Nous ne pouvons e n t r e r ici dans p lus de 

déta i ls s u r c e t t e ques t ion . Le lec teur la t rouvera e x p o 

sée en dé ta i l s , dans tous les t ra i tés de physiologie (1). 

Nous n 'avons de ce m o d e d ' adap ta t ion q u ' u n e c o n 

na i ssance i nconsc i en t e , si j e puis m ' e x p r i m e r a ins i . 

Lor sque tous les m o y e n s qu i nous se rven t o r d i n a i 

r e m e n t p o u r a p p r é c i e r la d i s t ance d 'un objet n o u s 

font défaut , lo r sque nous ne savons r i en sur sa g r a n 

deu r vraie, l o r sque ni les objets env i ronnan t s , ni la 

perspec t ive aé r i enne ne nous p r ê t e n t un poin t d ' a p 

pui , nous ép rouvons e n c o r e en nous une vague sen

il) Voir Giraud-Teulori, Vision binoculaire, p. 106 et suiv. 
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sa t ion ,qu i n o u s p r é v i e n t q u e l 'objet est éloigné ou rap

p r o c h é . Celle sensat ion a sa sou rce dans l 'é ta t actuel 

et i n t e rne de n o t r e œ i l ; elle est faible et vague, et 

p e u t ê t re faci lement a n n u l é e p a r d ' au t re s inf luences . 

Ainsi u n e d é c o r a t i o n p e r s p e c l i v e en sur face ,ou m i e u x 

e n c o r e suivant les t rois d i m e n s i o n s , nous t r o m p e 

souvent d ' une m a n i è r e é tonnan t e sur la d i s t ance , 

c o m m e cela s 'observe d a n s le t h é â t r e o lymp ique de 

Vicence , ou d a n s les p a n o r a m a s ou les d io ramas 

bien cons t ru i t s . 

Ce n 'es t donc qu ' en l ' absence de tou te au t r e 

source d ' app réc i a t i on , q u e la sensat ion obscu re , 

don t nous par lons ici , nous r ense igne p lu s ou m o i n s 

e x a c t e m e n t s u r la d i s t ance abso lue des obje ts . 

Ce s e n t i m e n t est eu r a p p o r t avec la na tu re des 

cou leurs sa i l lantes et r e n t r a n t e s , et voici c o m m e n t : 

Nous avons vu (§ t ) , q u e les r ayons à durée de vi

b r a t i on cour te son t plus fo r t ement déviés de leur 

r o u t e que ceux à d u r é e l ongue , lorsqu ' i l s passen t 

o b l i q u e m e n t d 'un mi l i eu dans u n au t r e . Ces rayons 

convergen t donc , dans no t re œi l , p lus tô t que ceux à 

vibrat ions longues , émis p a r l e m ê m e point l umineux . 

Il r é su l t e de là, que deux points lumineux i néga l e -

l e m e n l dis tants de l 'œil , don t l 'un est rouge et l 'au

t r e b l eu , peuvent é m e t t r e des rayons qui se r é u n i r o n t 

p a r convergence à la m ô m e d i s lance du cristal l in ; 

en supposan t toutefois q u e le point r o u g e est le plus 

é lo igné . 

Soient R (fig. 40) le point r ouge , B le point bleu un 

p e u p lus r a p p r o c h é ; tous deux forment l eur image 
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C O U L E U R S S A I L L A N T E S E T R E N T R A N T E S . l g 0 -

à égale dis tance du cr is ta l l in et, si ce t te dis tance 

co ïnc ide avec celle de la ré t ine , n o u s ve r rons les 

deux po in t s colorés avec la m ô m e ne t t e t é , pour une 

seule a c c o m m o d a t i o n . L ' é t a t pa r t i cu l ie r de l 'œil n 'est 

/ ? . 

fia. 4 3 . — r .unTergunce à la même distance du cristallin de djux poin>8 

lumineux inégalement distants de l'œil. 

plus suscept ib le de nous avert i r q u e les deux points 

R et B sont i néga lemen t é lo ignés . Cons idérons main

tenant le po in t D, que nous suppose rons bleu. P o u r 

recevoir su r la ré t ine l ' image ne t te de ce point, l 'œil 

doit sub i r une légère modif icat ion, ôtre a c c o m m o d é 

à une d i s t ance plus g r a n d e . Si le po in t b leu B nous 

s emble auss i é loigné que le point rouge R, il est 

clair que le point bleu D para î t ra p lus r e c u l é . 

E n r e g a r d a n t , h une certaine, d i s t ance , des vi lraux 

mul t i co lo re s , formés de ca r reaux rouges et b l eus , 

enchâssés dans un gri l lage noi r , il s emble que les 

rouges sont plus r a p p r o c h é s que les b l eus , et 

qu ' i l s font sai l l ie; les espaces no i r s , formés p a r le 

gr i l lage, font l'effet de plans obl iques condu i san t à 

l ' a r r i è re -p lan du verre b leu . Le résu l t a t inverse ne 

s 'observe j a m a i s . 

Les cou leu r s sail lantes sont : le r o u g e , l 'o rangé et 

le j a u n e ; les couleurs r en t r an t e s a p p a r t i e n n e n t aux 

diverses ca tégor ies de bleu. Le vert et le violet son t 
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1 9 6 DES C O U L E U R S E T DE L E U R G É N É R A T I O N , 

e n t r e les deux ; le verl est s a i l l an tpa r r a p p o r t au bleu, 

et n o t a m m e n t au b leu d ' o u t r e m e r ; il est r e n t r a n t 

par r a p p o r t au r o u g e , à l ' o rangé et au j a u n e . Le vio

let ne peu t Être c lassé avec c e r t i t u d e . La couleur 

m o n o c h r o m a t i q u e du spec t re est" r e n t r a n t e , t and is 

que les p i g m e n t s violets, don t nous faisons usage, 

con t i ennen t , à cô té du violet pur , d u b leu et du 

r o u g e ; c 'es t -à-dire , un mélange de l u m i è r e a p p a r t e 

nan t aux deux ex t rémi tés du spec t r e . 

La quan t i t é auss i b ien q u e la qual i té , influent su r 

le c a r a c t è r e r e n t r a n t ou sai l lant d 'une cou leu r . 

Nous s o m m e s hab i tués à voir les par t i es c reuses 

dans l ' o m b r e et les saillies fo r t ement éc la i rées ; c 'est 

m ô m e en ut i l isant ce fait, q u e le p e i n t r e arr ive à p r o 

d u i r e des effets de relief, fl n 'es t donc pas é tonnan t 

si, dans les t issus colorés où l 'on n 'a c h e r c h é à c r ée r 

a u c u n e i l lusion, les cou leurs c la i res para issent p lus 

sa i l lantes que les foncées. 

Cel le influence quant i ta t ive peut Être assez g r a n d e 

p o u r p r i m e r celle de la qual i té de la cou leu r . Ainsi, 

il p e u t a r r iver q u ' u n b leu clair fasse saillie à cô té 

d 'un vert foncé . Cependan t elle est g é n é r a l e m e n t 

moins sens ib le e n t r e cou leurs h é t é r o g è n e s , q u ' e n l r e 

cou leu r s h o m o g è n e s . On se r a p p r o c h e plus , en effet, 

dans ce d e r n i e r cas , des moyens usi tés p o u r déve lop

p e r l ' appa rence du relief. 

L' i l lusion due aux cou leu r s sa i l lantes , et provo

quée par des différences d 'éc la t , se r e m a r q u e su r tou t 

b ien su r des tapisser ies p o r t a n t deux b l e u s , deux: 

verts ou d eux j a u n e s . 
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Dans les t issus et les décora t ions mul t i co lo re s , 

nous avons, ou t re le r ang de la couleur et la c lar té , à 

tenir compte d 'une t ro is ième condi t ion . Il faut con 

s idérer , si la couleur p r o v o q u e en nous l ' impress ion 

d 'un objet for tement éclai ré , quo ique foncé par lu i -

m ê m e , ou celle d 'un objet s i tué dans l ' o m b r e , q u o i 

que clair . 

Dans le p r e m i e r cas , la c o u l e u r est sa i l lante , d a n s 

le second elle est r e n t r a n t e , p a r la m ê m e raison qui 

fait que les cou leurs c laires sont g é n é r a l e m e n t sa i l 

l an tes e l l e s cou leurs foncées r e n t r a n t e s . Or nous 

avons vu plus haut , que les pe in t r e s emplo ien t p lus 

pa r t i cu l i è r emen t les cou leurs t r anspa ren te s p o u r les 

par t ies o m b r é e s , vu que le degré de sa tura t ion 

qu 'e l les peuven t a t t e ind re , sous un cer ta in éclairage, 

se r a p p r o c h e le plus des tons d ' o m b r e de la n a t u r e . 

Les clairs sont , au con t ra i re , fournis par des cou leurs 

o p a q u e s , réf léchissant b e a u c o u p de lumiè re à l eur 

surface, et l 'on c h e r c h e encore à a u g m e n t e r ce t te 

dose de lumiè re superf iciel le , par la m a n i è r e dont , 

on les app l ique , et les e m p â t e . 

D ' ap rès c e l a , les cou leu r s t r a n s p a r e n t e s sont 

toutes choses égales d 'a i l leurs , p lus r en t ran tes en po

l y c h r o m i e ; et les couleurs opaques sont p lus sail

lantes . Cette règle ne peu t c e p e n d a n t pas ê t re app l i 

quée de la m ê m e m a n i è r e , à tou tes les cou leu r s . 

Les cou leurs t r anspa ren te s b leues sont déjà , dans 

les m ê m e s cond i t ions , p lus r en t r an t e s que les b leus 

o p a q u e s ; pa rce que les pa r t i cu les d e ces de rn iè res 

réfléchissent super f ic ie l lement de la l umiè re b l an -
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c h e ; c ' e s t - à -d i r e d e la l umiè r e c o n t e n a n t d 'au t res 

é l é m e n t s que le b l e u , des é l é m e n t s sai l lants p a r 

r a p p o r t à lui . 

Une cou l eu r t r a n s p a r e n t e rouge , la l aque de ga

r a n c e par e x e m p l e , p e u t para î t re r e n t r a n t e , si on 

l ' emplo ie c o m m e cou l eu r foncée , à côté d 'un rouge 

vif tel que le ve rmi l lon ; mais un r o u g e in tense , voi

sin du rouge h o m o g è n e du spec t r e , ne r ecu l e r a j a 

mais devant u n e au t r e cou leur , m ê m e s'il est ob t enu 

à l 'a ide d ' une cou l eu r t r anspa ren te . En raison de ce 

q u e nous avons dit au c o m m e n c e m e n t de ce p a r a 

g r a p h e , il aura p lu tô t des t endances à avancer . 

A u c u n e des inf luences don t nous venons de par le r 

n 'est assez pu issan te , pr ise i so lémen t , p o u r ne pas pou

voir ê t re annu lée et g râce a u n e d isposi t ion ad ro i t e , 

u n e exécut ion so ignée du d e s s i n ; mais elles r e p r é 

sen ten t n é a n m o i n s des é l émen t s t an tô t favorables, 

t an tô t gênan t s , suivant les cas , qu' i l faut conna î t r e , 

et don t il faut savoir t en i r c o m p t e , n o t a m m e n t là où 

des déco ra t ions en rel ief reposen t sur un fond a u t r e 

m e n t coloré . Si l 'on donne au relief la cou leur sai l

l an te et au fond la cou l eu r r e n t r a n t e , on a u g m e n t e 

l'effet d ' i l lus ion; dans le cas con t r a i r e on le d i m i n u e . 

Nous ver rons dans la s econde par t i e de cet ouvrage , 

q u e cer ta ins dess ins p lans peuvent évoquer en nous 

des impres s ions de relief, vagues et c o m m e e n t r e 

vues en rêve ; c 'est p r é c i s é m e n t dans ce t effet que 

rés ide le c h a r m e exercé sur nous p a r ces dess ins . 

Il est facile de voir q u e les p ropr ié tés r e n t r a n t e s 

ou sai l lantes d ' une cou leu r doivent exe rce r u n e in-
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l luence m a r q u é e sur la géné ra t ion de semblables 

p h é n o m è n e s , et que la conna i s sance exacte de ces 

ca rac tè res est appe lée à r e n d r e , dans cet te voie, 

des services i m p o r t a n t s à la compos i t ion des cou

leurs . 

§ 18. — Des couleurs chaudes e t d e s couleurs froides. 

Lorsqu 'on cause d 'ar t avec les pe in t r e s , il n 'est 

pas r a r e de les e n t e n d r e pa r le r de cou leu r s froides 

et c h a u d e s , d 'éc la i rages c h a u d s ou froids, de r é 

flexions c h a u d e s , de l u m i è r e s aé r i ennes froides. 

S u r cer ta ins cerc les c h r o m a t i q u e s a n c i e n s , le 

r o u g e orangé por te l ' ép i thè te de cou leu r c h a u d e , 

t and is que le vert bleu est dés igné c o m m e froide. 

Les cou leu r s , en généra l ) soit celles don t nous nous 

servons p o u r pe ind re et colorer , soit celles qui n 'exis

t en t en nous q u e c o m m e sensa t ions , ne peuvent pas 

ê t re froides ou c h a u d e s dans le sens phys ique de 

ces express ions . Cette m a n i è r e de pa r l e r es t donc en 

tous cas i m p r o p r e , mais elle doit p r é s e n t e r un sens 

réel et just if iable, a u t r e m e n t cel te express ion tech

n ique ne se sera i t pas ma in t enue avec tant de pers is

t a n c e . 

P o u r le pe in t re , u n e cou leur , en géné ra l , est d 'au

tant plus c h a u d e qu 'e l le se r a p p r o c h e davantage du 

j a u n e rouge , et d ' au tan t plus froide qu 'e l le s'en éloi

gne plus . 11 dira qu ' un gris est chaud lorsqu ' i l s 'écar le 

du gris neu t r e dans le sens du j a u n e ou de l 'o rangé , 

qu'i l est froid s'il a u n e nuance b leu tée ; un ton de 
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cha i r est chaud lorsqu ' i l t i re au j a u n e rouge ou au 

b r u n , froid s'il t end au violet ou au bleu gr is . Les 

cou leu r s des objets s 'échauffent par l 'éclairage d i rec t 

d u soleil, d 'une l a m p e ou d 'un f lambeau. 

En r e g a r d a n t pa r une belle j o u r n é e , sous un ciel 

b leu , des masses de p i e r r e de cou leu r gr ise , p a r 

exemple les e s c a r p e m e n t s ca lca i res des Alpes , le 

gr is nous paraî t j a u n e , là où il est d i r ec t emen t éclairé 

par le solei l ; b l euâ t r e et froid, au con t ra i r e , aux e n 

dro i t s qui ne sont éclairés q u e par la l u m i è r e réflé

c h i e par le firmament. 

L o r s q u e le soleil s 'abaisse vers l 'hor izon, ce l l e 

différence devient p lus m a r q u é e , la cou leur des r o 

c h e r s insolés vire au j a u n e . r o u g e â t r e , on dit a lors 

q u e l ' éc la i rage s'échauffe vers le soir. 

Si une vallée s 'ouvre à l 'occ ident , les rayons du 

soleil couchan t , co lorés en r o u g e , par l eu r passage à 

t ravers les couches a t m o s p h é r i q u e s infér ieures les 

p lus denses , p o u r r o n t enco re éc la i rer les paro i s de 

r o c h e r . C'est q u e l q u e s ins t an t s avant le c o u c h e r d u 

soleil , q u e cet écla i rage a t te in t le m a x i m u n de c h a 

l eu r , en p rovoquan t le p h é n o m è n e si connu des t ou 

r is tes suisses, sous le nom de feu des Alpes (Alpen-

g h ù h e n ) . 

Si le ciel rougi t en ce m o m e n t , les par t ies froides 

s 'échauffent aussi , mais l eu r te in te est p lus pourp rée 

et n ' a cqu i e r t pas l e r o u g e feu clair p rodu i t par l 'éclai

r age d i rec t . Les t e i n l e s * a u n e s dont se colore le pay

sage à la l u m i è r e d u soleil , p e n d a n t un b e a u jou r , 

son t moins p rononcées dans les pays du Nord q u e 
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dans le Midi ; aussi est-il d 'usage de dire que p lus 

on avance vers le sud, p lus l ' éc la i rage devient 

c h a u d . 

P e n d a n t les j o u r n é e s où le ciel est couver t , la lu

mière j a u n e fait tout à fait défaut et le paysagis te se 

plaint d u ton froid de l 'écla i rage. 

Helmhol tz (1) fait observer , qu ' en l ' absence du 

soleil, le paysage p a r a î t clair et insolé , lorsqu ' i l est 

vu à travers un verre j a u n e ; tandis qu 'au con t r a i r e , -

une con t rée éc la i rée par le soleil , vue à t ravers un 

ver re b l eu , p r o d u i t sur nous l ' impress ion d 'un 

écla i rage froid (voir § 3). 

Qui t tons le paysage, et fixons les yeux su r la 

m a i n d 'un h o m m e assis dans une c h a m b r e ; elle est 

éc la i rée par u n e fenê t re , et reçoi t , non la l umiè r e 

d i rec te du soleil , mais celle qui est réfléchie par le 

ciel b l eu . Celte l umiè r e pénè t r e en par t i e dans la 

peau, elle subi t l ' absorp t ion p r o p r e h ce mil ieu , et en 

ressor t avec sa cou l eu r spéc ia le . Une a u t r e por t ion 

est réf léchie superf ic ie l lement et n e c h a n g e pas de 

compos i t i on . Ces d e u x fract ions se réun i s sen t p o u r 

d o n n e r une n u a n c e de chai r claire et en généra l jau

n â t r e . Mais la peau et les ongles de l ' h o m m e ont 

un éclat par t i cu l ie r , faible, il est vrai ; il en r é 

sulte qu ' en cer ta ines p laces la l umiè r e superficielle 

d o m i n e . Le pe in t re appel le ces p laces , ou plutôt les 

l u m i è r e s qu 'e l les envoient à l 'œil , des lumières aé

riennes. Elles sont f ro ides , vu qu 'e l les r e n f e r m e n t 

(1) H e l m h o l t z , Physiologisclie Oplik. 
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u n e forte p ropo r t i on de l umiè r e b leue émise p a r le 

ciel . Cons idérons m a i n t e n a n t les cavi tés formées par 

les in ters t ices des doigts . La l u m i è r e qui éc la i re 

l 'un des doigts a é té émise pa r l ' au t re , ap rès avoir 

p é n é t r é à une ce r ta ine p ro fondeur dans sa masse , 

s 'ê t re colorée d 'un ton de cha i r et s'Être échauffée. 

La par t ie c la i re ainsi e n g e n d r é e sera p lus chaude 

qu 'a i l l eurs . La main peu t aussi r epose r sur u n objet 

r o u g e ou b r u n . Une por t ion de ce l te ma in , cel le qui 

ne reçoi t pas la l u m i è r e d i rec te d e la f e n ê t r e , ne 

sera éclairée q u e par les rayons réfléchis pa r cet 

obje t . C e u x - c i a p p o r t e r o n t avec eux la cou leur 

c h a u d e locale, et p r o d u i r o n t une réflexion c h a u d e . 

La cha leur de la réflexion d é p e n d d o n c aussi de 

l ' en tourage . Ainsi , la c h a l e u r de ton, que p r e n n e n t 

les visages des pe r sonnes dans un wagon de c h e m i n 

de fer ou dans la cab ine d 'un ba teau , dérive d 'une 

cause semblab le , c ' e s t -à -d i re de la réflexion colorée 

sur les paro is d u c o m p a r t i m e n t . 

D'un au t re cô té , aux poin ts de con tac t en t re la 

l umiè r e et l ' o m b r e , il existe des rég ions où la l u 

m i è r e émise par les par t ies p ro fondes n 'es t pas assez 

forte p o u r laisser pa ra î t r e c l a i r emen t la cou l eu r lo 

cale de la chai r , et où la plus g r a n d e pa r t de c lar té 

dérive des r a y o n s cé l e s t e s , réfléchis superficielle

m e n t sur les pe t i tes é lévat ions de la peau. Ces r é 

flexions se mé langen t , sur la r é l i n e , avec l 'obscur i té 

des o m b r e s s i tuées en i re ces pe t i tes p r o é m i n e n c e s . 

De là naissent les t rans i t ions gr i ses , b ien connues 

des pe in t res sous le n o m de demi-teintes. Ces demi -
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te intes sont éga lemen t froides, et exigent l 'emploi 

d 'une cer ta ine quan t i t é de b leu , pa rce q u e la l umiè re 

aé r ienne b leue y d o m i n e . Celte p r é d o m i n a n c e d é 

rive su r tou t de la faible in tens i té de la lumière 

émise par les par t ies profondes , et non d e ce que la 

lumière b leue est par e l l e -même forte, c o m m e dans 

les lumières aé r i ennes pr ises dans le sens res t re in t 

du mot . 

L 'é tude des cou leurs froides et c h a u d e s , app l iquée 

aux objets de la na tu re , est d 'une g r a n d e i m p o r 

tance p o u r le pe in t r e , car il se r end pa r là, j u squ ' à 

un cer ta in point , i n d é p e n d a n t de l 'éc la i rage, don t il 

ne dispose pas toujours à volonté , au m o m e n t de 

r e p r o d u i r e les m o d è l e s . Elle t rouve éga lement des 

applicat ions f réquentes dans les créaLions et l ' exécu-

îion des dessins indus t r ie l s , ainsi que dans l ' o rne 

menta t ion . 
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DEUXIÈME PARTIE 

D E S C O M R I N A I S O N S C O L O R É E S . 

§ 19. — Des pet i t s interval les . 

En généra l , deux cou l eu r s , qui sont t r é s - r a p p r o -

chées l 'une de l ' au t re su r le cercle c h r o m a l i q u e , 

peuven t ê t r e j ux l aposées sans désaccord , à moins 

que les différences de c lar té et de sa tura t ion ne soient 

de n a t u r e à d é t r u i r e la c o n c o r d a n c e . On est sou

vent dans le cas de c o m b i n e r ainsi deux cou leurs 

voisines. Je dés igne ra i ces combina i sons sous le 

nom rie petits intervalles. Ceux-ci sous- tendent des 

arcs plus ou mo ins g r ands , suivant la n a t u r e des 

c o u l e u r s ; v i ennen t ensu i te , lo rsqu 'on franchit ces 

l imi tes , des combina i sons plus mauvaises , et enfin 

d ' au t res c o m b i n a i s o n s pouvant de nouveau c o m p 

ter p a r m i les b o n n e s . Dans ce n o m b r e se t r o u 

vent les cou leurs don t la d is lance sous- tend le 

plus g r a n d arc , celui de 180", c ' e s t -à -d i re les cou 

leurs c o m p l é m e n t a i r e s . Nous appe lons grands inter

valles les combina i sons favorables, qui offrent une 

plus g r a n d e d is tance en t re les cou leurs que les c o m 

bina isons mauvaises . 

En examinan t les d r a p e r i e s formées pa r un tissu 
1 2 
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teint un i fo rmémen t , nous observons q u e les par t ies 

claires et foncées n'offrent pas p a r t o u t la m ê m e 

nuance . Cet effet ne se p r o d u i t pas s eu l emen t dans 

les l umiè re s réfléchies, éc la tan tes , où l 'on voit sou

vent surg i r des te in tes t r è s -d i s t inc tes de celles de la 

couleur locale , mais aussi dans les pa r t i e s qui sont 

par e l l e s -mêmes claires et obscu re s . 

Cette observat ion est t r è s - impor t an t e pour le pe in 

tre qui doit r e p r o d u i r e avec des cou leu r s , sur toile, 

u n effet d ' e n s e m b l e . 

Les anc iens ma î t r e s var ia ient g é n é r a l e m e n t b e a u 

coup moins leurs cou leurs q u e les a r t i s t e s m o d e r 

nes . Lo r squ ' on eut c o m m e n c é à é t u d i e r la l umiè r e 

aé r i enne , réf léchie superf ic ie l lement , et les j e u x de 

couleur dues aux réflexions, on r e m a r q u a bien vite 

tout le pa r t i q u e l 'on pouvai t en t i r e r p o u r l ' i l lusion ; 

et l 'on ne t a rda pas à recuei l l i r les fruits de cet te o b 

servat ion. Mais on ne peu t n ier , d 'un a u t r e cô té , que 

l 'on s'Écarta ainsi , au point de vue de l'effet c h r o 

ma t ique , de la sévère s impl ic i té des anc iens . 

Auss i , p lus ieurs pe in t res c o n t e m p o r a i n s ont-i ls 

a d o p t é , c o m m e règle , de ma in ten i r davantage la cou

leur locale , tou t en sacrif iant enco re à la réa l i té . 

11 leur est imposs ib l e , par e x e m p l e , d e r e p r o d u i r e 

un vê temen t bleu ou rouge offrant des par t ies t r è s -

écla i rées et des par t i es s o m b r e s , avec une seule 

et m ê m e n u a n c e . 

Les diverses t e in tes que nous observons sur une 

d rape r i e co lo rée , ou sur un tapis de ve rdure , en 

par t ie dans l ' o m b r e , en par t ie éclairés par le soleil, 
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ne sont j ama i s en d i s co rdance d ' h a r m o n i e , les unes 

par r a p p o r t aux au t r e s . A u c u n e ne p e u t nuire à 

l ' au t re , car on les r éun i t enco re en un tou t un ique , 

c o m m e des modi f ica t ions acc idente l les d 'une seule 

et m ô m e cou l eu r fondamenta le . L e m ê m e , nous 

pouvons emp loye r sans c ra in te les pet i t s in terval les 

dans les combina i sons c h r o m a t i q u e s , à condi t ion 

d 'obé i r à la loi t r è s - r e m a r q u a b l e que voici : Au point 

de vue du clair et du foncé, nous devons obse r 

ver les m ê m e s r a p p o r t s que ceux offerts par la na

tu r e . Un des pet i ts interval les , don t l 'usage est le 

plus convenable et le me i l l eu r , est celui de deux 

b leus . Géné ra l emen t , dans ce cas, le b leu d 'ou t re 

m e r , c 'es t -à-dire celui qui se r a p p r o c h e le plus du vio

let , est le b leu foncé, t and is q u e le bleu cyan ique ou 

le bleu v e r d à t r e est p lus clair . L e m ê m e r a p p o r t se r e 

t rouve dans la n a t u r e . Un vê temen t b leu , éclairé d i 

r e c t e m e n t par le soleil , para î t b leu cyan ique dans les 

par t i es c laires et b leu d ' ou t r e m e r dans les p l i s .Dans 

le spec t r e , le bleu cyan ique est aussi p lus clair que 

l ' ou t r emer . Un second pet i t in terval le , t rès -su je t à 

app l i ca t i ons , se c o m p o s e de deux j aunes ; on p r e n d r a 

le j a u n e p r o p r e m e n t di t p o u r la n u a n c e c la i re , et le 

j aune o rangé p o u r la t e in t e foncée. Le m ê m e r a p p o r t 

de c la r té se re t rouve dans le spec t re et dans les pig

m e n t s j a u n e s et j a u n e o rangé . 

Avec deux v e r t s , on chois i t p o u r le p lus foncé ce

lui qui se r a p p r o c h e du b leu , et p o u r le clair celui 

qui avoisine le j a u n e ; de m ô m e , sur un p ré , les 

por t ions insolées s e m b l e n t j a u n â t r e s , les o m b r e s , 
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au con t r a i r e , v i rent au vert b l eu . Avec deux rouges , 

il est de règ le d e p r e n d r e c o m m e te in te foncée celle 

qui se r a p p r o c h e le plus du rouge spec t r a l . Ainsi , le 

rouge clair est-il fait avec du vermil lon, on lui associe 

un rouge spec t ra l foncé; la nuance c la i re est-elle 

r o s e , on y j ux t apose u n r o u g e c ramois i , p lus r a p p r o 

c h é du r o u g e spec t ra l qifc le rose . Ici encore , on 

est d ' accord avec les a p p a r e n c e s na tu re l l e s , ca r les 

diverses nuances de rouge re s so r t en t p lus à la lu 

m i è r e qu 'à l ' o m b r e , suivant qu 'e l les sont r o u g e -

j a u n e ou r o u g e p o u r p r é . 

Cette c o n c o r d a n c e , en t re les p roduc t i ons ar t is t i 

q u e s e t , p o u r ainsi d i re , t ou t à fait d é p e n d a n t e s de 

no t re l ib re a rb i t re , et les effets na tu re l s , m e s e m b l e 

avoir sa base dans le dés i r q u e nous ép rouvons de 

pouvo i r f a i r e r en t r e r les pet i t s interval les dans un seul 

et m ô m e tou t . La cou leu r d o n n e par e l l e -même un cer

tain corps . Ainsi , u n e surface p lane p e i n t e en te in tes 

p la tes , pe rd u n e par t ie de son a p p a r e n c e p lane . 

L ' impres s ion du plan n 'es t a lors p lus p o u r moi a b 

solue et inévi table , l ' imaginat ion t rouve des po in t s 

d ' appu i , p o u r se c r ée r d e s ' r e l i e f s , don t la na tu re 

d é p e n d de celle du dessin et de la cons t i tu t ion des 

c o u l e u r s . Le dessin qui pa r son con tou r n 'es t q u ' u n 

sque le t t e , c o m m e le sque le t t e formé de fils de fers 

au m o y e n duque l on r ep ré sen t e les formes cr is tal l ines 

d 'un sol ide , gagne u n co rps par la c o u l e u r ; ce t te 

a p p a r e n c e corpore l l e exis te , bien q u e d ' une m a n i è r e 

vague ; et , p a r m i toutes les poss ibi l i tés , elle se rap

proche le plus de celle que poursu i t n o t r e i m a g i n a -
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l ï . 

t ion. Un s imple dessin en ca r reaux , pe in ts avec deux 

cou leurs , m e p e r m e t de s u p p o s e r que l 'un des g rou 

pes de ca r r eaux est p lus r a p p r o c h é que l ' au t r e . 

Celte i l lusion s ' impose m ô m e , si l 'une des cou

leurs est sa i l lante , et l ' au t re r e n t r a n t e (voir le § 17). 

Je puis alors c ro i re que les ca r reaux de l ' une des 

couleurs sont p lacés sur un p lan a p p a r t e n a n t aux 

au t res , ou qu ' i ls son t s i tués au devant d ' eux , mes r e 

gards po r t an t , à t ravers les in te r s t i ces , sur u n e pa ro i 

peinte avec la seconde cou leu r . Un sys tème de t ra i ts 

c ro isés , sur un fond coloré un i , est de na tu re à p r o 

du i r e en moi l ' i l lusion d 'un gri l lage fixé s u r ce t te 

surface p l a n e , et ainsi de su i te . 

Ces j e u x d ' imag ina t ion ne se p rodu i sen t , h l ' ins 

pect ion d 'un dess in , q u e d ' u n e man iè re i n c o m p l è t e 

et c o m m e en r ê v e ; mais c 'es t par cela m ô m e , 

parce que nous ne sentons pas la source souvent t r op 

r u d e d'u*ne i l lusion vo lon ta i r emen t p rovoquée , q u e 

le langage symbo l ique des o r n e m e n t s exerce su r 

nous un c h a r m e c a c h é et si puissant . Aussi, devons-

nous c h e r c h e r n a t u r e l l e m e n t à a u g m e n t e r ce l te in 

fluence, par la m a n i è r e dont nous c o m b i n o n s les cou

leurs . Le résu l ta t s e r a , sous ce r a p p o r t , p lus c o m 

plet , si no t re r ega rd t ombe su r les pet i t s in terval les , 

d i sposés c o m m e ils le sont dans les objets na tu re l l e 

m e n t soumis à n o t r e observat ion j o u r n a l i è r e , que s'il 

es t i m p r e s s i o n n é pa r des in terval les peu famil iers et 

difficiles à c o m p r e n d r e . 
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§ 20. — Des grands interval les . 

L'expér i ence m o n t r e que l 'on n 'es t pas en droi t 

de chois i r , dans le ce rc le c h r o m a t i q u e , p lus de t rois 

cou l eu r s , dont c h a c u n e p r o d u i t , avec l 'une des deux 

a u t r e s , une b o n n e combina i son , sans Être avec elles 

dans les r a p p o r t s des pet i t s in terval les . D 'après cela, 

pa r tou t où l 'on c o m b i n e r a les cou leurs en masses 

assez d o m i n a n t e s , su ivant les g r a n d s i n t e r v a l l e s , 

deux cas peuvent se p r é s e n t e r : ou bien on les un i t 

deux à d e u x , par pa i re s , ou t rois à t ro is , par t r i ades . 

Nous n ' exc luons pas , p a r là, le no i r , le b lanc ou le 

gr i s , pas plus que les cou leurs vives et sa tu rées , qui 

n 'ex is te ra ien t dans le dessin q u ' e n masses re la t ive

m e n t pet i tes et, p o u r a insi d i re , c o m m e o r n e m e n t s ; 

dans tous les cas , il faut éviter de laisser p r e n d r e à 

ces de rn i è r e s u n e p r é d o m i n a n c e m a r q u é e , ni les 

m e t t r e en con tac t avec des cou leu r s p r inc ipa les , avec 

lesquel les elles fo rmera ien t u n e mauvaise c o m b i n a i 

son. De p lus , c h a q u e cou leu r p r inc ipa le peu t , au t an t 

que les c i r cons tances l 'exigent , en t r e r dans le dessin 

avec ses tons clairs et foncés , ou bien ê t re r e p r é 

sentée par p lus i eu r s n u a n c e s , à pet i ts interval les . 

Cette observa t ion s ' appl ique aussi aux cou leurs a c 

cessoires . 

§ 21. — De la combinaison des couleurs par paires . 

Nous al lons passer en revue toutes les couleurs du 

ce rc le c h r o m a t i q u e , en c o m m e n ç a n t pa r le r o u g e . 
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p o u r t e r m i n e r pa r le violet et le p o u r p r e , et nous 

i n d i q u e r o n s ce que l ' expér ience ense igne sur la va

leur relat ive de l eu r s combina i sons avec d ' au t r e s 

couleurs . 

Ju squ ' à p r é s e n t il ne m ' a pas été poss ib le de d é 

couvrir une loi géné ra l e , c o m p r e n a n t tous les cas que 

nous aurons à c o n s i d é r e r ; celles q u e d ' au t re s ont 

che rché à é tabl i r , ne m e s e m b l e n t pas suff isammept 

justifiées. Des règles qui conviennent à cer ta ines 

paires de cou leurs et qui p e r d e n t leur valeur p o u r 

d ' au t res , ne sont pas d ignes d e p o r t e r le nom de 

lois. 

Il est c o n s t a m m e n t vrai que deux cou leurs com

p lémen ta i r e s se r en fo rcen t m u t u e l l e m e n t , lorsqu 'e l les 

sont j u x t a p o s é e s ; mais ce t te condi t ion peu t ê t re 

avantageuse dans ce r ta ins cas, et influer en mal dans 

d ' au t r e s ; aussi ne peut -e l le servir de base à la c o m 

binaison h a r m o n i q u e des cou leu r s . 

ROUGE SPECTRAL. 

La cou leu r p i g m e n t a i r e qui r e p r é s e n t e le mieux le 

rouge spec t ra l est le c a r m i n en p o u d r e ; p t r m i les 

papiers de cou leu r s , celui qui s'en r a p p r o c h e le plus a 

été déjà s ignalé au § 1. On le p r é p a r e , p o u r les besoins 

de la fabr icat ion des fleurs artificielles, en appli

quan t le c a r m i n en p o u d r e , non d issous , sur un fond 

j a u n e . Les combina i sons les p lus énerg iques du rouge 

spect ra l sont avec le bleu et le vert, c ' es t -à -d i re avec 

les cou leurs qui avois inent son c o m p l é m e n t na ture l , 
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le vert b leu . Ces deux combina i sons n ' on t pas la 

m ê m e valeur. Tand i s q u e le b leu , uni au r o u g e , est 

g é n é r a l e m e n t cons idé ré c o m m e une b o n n e c o m b i 

na i son , l'.union du rouge e t d u vert r e n c o n t r e de 

puissants c o n t r a d i c t e u r s . Wi lk ïn son la b l â m e sans 

r e s t r i c t ion . De fait, elle p r é sen t e u n e ce r t a ine d u r e t é 

e t p e u t faci lement b lesser l 'œil , si elle est employée 

seule ; aussi a - l -on soin de sépare r les deux cou l eu r s , 

en tou t ou en par t ie , pa r d u b l a n c . 

On réal ise a ins i , l o r sque les deux te in tes ne sont 

pas e m p l o y é e s en tons t r op foncés, une des c o m b i 

na isons les plus ag réab les et les p lus a i m é e s . 

Dans q u e l q u e s cas, le r o u g e spec t ra l et le v e r t 

peuven t se c o m b i n e r d ' une man iè re ut i le , sans le con

c o u r s du b l a n c . Cet te r éun ion ser t de base a des 

compos i t i ons c h r o m a t i q u e s , où le b lanc fait d é 

faut. 11 faut a lors q u e les couleurs soient t r è s -pures , 

qu ' e l l e s possèden t u n e ce r t a ine p ro fondeur , un cer

tain éclat , c o m m e cela se r e n c o n t r e n o t a m m e n t dans 

la p luche de soie et dans le velours . On observe 

souvent le mar iage h e u r e u x du r e u g e spec t ra l et du 

vert , dans les tapis de l 'Orient ou de fabricat ion i n d i 

g è n e . 

Le b lanc s 'associe aussi souvent avec avanlage à la 

comb ina i son du r o u g e et du bleu ; ma i s il n 'agi t pas 

toujours dans ce cas c o m m e moyen de sépara t ion , 

quo iqu ' i l pu isse ê t r e employé dans ce bu t et qu ' i l le 

soi t en r é a l i t é . 

La combina i son du rouge et du j a u n e e s t p a r e l le -

m ê m e p e u app l i cab le , toutes les fois q u e le j aune est 
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r ep ré sen l e par un p i g m e n t . Elle le devient , au con 

t ra i re , à un hau t deg ré , si le j a u n e est s imulé par ' 

de l 'or mé ta l l ique . 

Cette dern iè re associat ion, add i t i onnée d e noir , 

p rovoque une impres s ion sévère , ma i s magni f ique ; 

tandis que le rouge et le noir , combinés seuls , ont 

que lque chose de s o m b r e et de t r i s te . Le b l anc s 'ad

jo in t b ien au r o u g e et à l 'or. Le secours du b lanc 

p e r m e t de r é u n i r le rouge Ct un p igmen t j a u n e ; 

mais il est b o n , a lors , de choisir un j a u n e virant à 

l ' o rangé ou au j a u n e d 'or , et un rouge qui s 'écar te 

un peu du spec t ra l , dans la d i rec t ion du c ramois i . » 

Les cou leu r s qui s u p p o r t e n t le moins le voisinage 

du rouge spec t ra l sont : le rouge orangé (min ium) et 

le violet. E t sous ce r a p p o r t , n e nous laissons pas 

inf luencer pa r l ' exemple de cer ta ins pe in t res i l lus

t res qui ont j ux taposé le rouge et le violet. Cetle 

associat ion ne se r e t rouve que dans des images r i ches 

e n cou leurs , dans lesquel les la faule est c o r r i g é e 

p a r d ' au t res c o m b i n a i s o n s . L ' en la id i s semen t est 

t r è s - b r u s q u e lo r squ 'on passe d u b leu au violet. Ainsi 

le b leu o u t r e m e r d o n n e encore u n e t r è s - b o n n e 

combina i son avec le rouge , p e u t - ê t r e m ô m e la mei l 

l eure . La cou leur d ' o r n e m e n t la plus favorable, p o u r 

rouge et b leu d ' o u t r e m e r , est l 'or, 

V E R M I L L O N . 

Le vermi l lon se mar i e le mieux avec le b leu et 

n o t a m m e n t avec le bleu cyan ique , déjà p a s s a b l e m e n t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r a p p r o c h é de son c o m p l é m e n t . Les combina i sons 

avec le ver t sont p lus du res et p lus c r i a rdes , que 

celles données avec le rouge spec t r a l . Celles du j a u n e , 

m ê m e de l 'or, sont mo ins b o n n e s qu 'avec le rouge 

s p e c t r a l ; c e p e n d a n t ces d e r n i è r e s peuven t souvent 

servir , soit i so l émen t , soit avec le concours du b lanc 

ou du n o i r . Le no i r e t le ve rmi l lon , seu ls , offrent 

q u e l q u e chose de t e r r ib l e , et r a p p e l l e n t les cou l eu r s 

d u ' b o u r r e a u ou des assass ins , tels qu 'on les r e p r é 

sen te sur nos t h é â t r e s . 

Le vermil lon et le violet seuls fournissent u n e 

mauva ise combina i son ; le no i r ne r e n d pas cet te 

associat ion plus favorable et le b l anc la laisse sans 

s ignif icat ion. 

MINIUM. 

Le m i n i u m -donne ses me i l l eu re s combina i sons 

avec le b leu e t p a r t i c u l i è r e m e n t avec le bleu cyani-

que ; l 'association au vert b leu est forte et act ive, 

mais aussi , c o m m e on le dit d 'une m a n i è r e figurative, 

c r ia rde et par cela m ô m e désag réab l e . Le l ec teur n 'a 

q u ' à se r appe le r les affiches, m i - c o u l e u r m i n i u m , 

mi-ver t b leu , que l 'on p l aca rde j o u r n e l l e m e n t . Pa r 

c o n t r e , le m i n i u m et le vert j a u n e clair p rodu i sen t 

u n e combina i son active et as ïez agréab le . Les deux 

voisins du ve r t - j aune , le j a u n e et l ' o rangé , s 'unissent 

é g a l e m e n t b i e n ; ce d e r n i e r fo rme déjà, avec le 

m i n i u m , un pe t i t in terva l le . Nous ne t rouvons pas 

ici, pa r excep t ion , de mauvaise combina ison sépa -
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ran t les g r a n d s et les pet i ts interval les . L 'un ion du 

m i n i u m avec le p o u r p r e et le violet est tou jours 

mauvaise . 

E n t r e le ve rmi l lon et le m i n i u m vient se placer la 

cou leu r de la fleur du coque l ico t (Papaver fihceas). 

Nous devons s ignaler , p o u r elle, la combina i son bel le 

et vive que , p lus que tou te au t re cou leur , elle l 'orme 

avec le gris n o r m a l . 

ORANGÉ. 

L'orangé p rodu i t de bonnes et forLes combinai

sons avec le b l eu , aussi b ien avec l ' o u t r e m e r , qu 'avec 

le bleu cyan ique dont il est c o m p l é m e n t a i r e . On peu t 

en faire usage i so lément , ou avec le c o n c o u r s du 

b l anc . Nous m e n t i o n n e r o n s spéc ia l emen t les tons 

foncés de l ' o rangé , que nous appe lons b r u n s , ainsi 

que ceux du j a u n e d 'or . Ces b r u n s , associés à l ' ou t r e 

mer , p rovoquen t une sensat ion tou t à fait d i s t inc te 

de celle e n g e n d r é e par l ' o u t r e m e r et l ' o rangé ou le 

j aune d 'or c la i rs . La de rn i è r e est éc la tan te , elle 

réveille l ' idée de joie et de l u x e ; la p r e m i è r e , au 

c o n t r a i r e , exagère le s en t imen t de la dou l eu r et du 

deu i l . 

La combina i son o u t r e m e r - e t b r u n , es t la plus 

é lég iaque des combina i sons co lorées , en p r e n a n t 

cet adjectif dans son sens primitif, Elle a été r e c o n n u e 

et employée c o m m e t e l l e , pa r p lus ieurs g r a n d s 

pe in t res des différentes é p o q u e s . 

Ainsi, la Mater dolorosa est f r é q u e m m e n t r e p r é -
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sen lée la t ê te enve loppée d ' une d rape r i e Lieue, et se 

d é t a c h a n t sur u n fond b r u n . On re t rouve la m ê m e 

associat ion dans le tab leau de la Mort de Uandre pa r 

D o m e n i c o Fe t i (galerie du Belvédère) , et dans les 

Adieux de la fiancée mourante, pa r Horace V e r n e t . Le 

b r u n est plus ou m o i n s sa turé , c 'es t -à-di re mé langé 

à plus ou moins de gr is , et peut m ô m e passe r à un 

gris b r u n â t r e . 

L 'o rangé et p a r t i c u l i è r e m e n t ses tons foncés, ou 

les b r u n s , se m a r i e n t b ien au vert . La vie de tous les 

j o u r s nous en offre de f réquents e x e m p l e s . Les pe in 

t res d 'h is to i re on t a d m i s c o m m e b o n n e , et on t son-

ven t employé l ' un ion du b r u n et d u ver t , n o t a m m e n t 

p o u r les vôtemen'.s de J e a n , disciple de J é s u s , dans 

les scènes de c ro ix . 

Le violet n 'es t pas exclu pa r l ' o rangé ; ma i s il est 

bon , dans c e c a s , de faire in te rven i r , en o u t r e , le vert 

ou le j aune ve rdâ t r e c o m p l é m e n t a i r e du violet. Cette 

m ê m e associat ion est aussi us i tée , eu c o n c o u r s avec 

b e a u c o u p de b l a n c , de façon à faire ressor t i r les 

dess ins o rangés e t l i l a s , sur un fond b l a n c . L 'union de 

l ' o rangé , avec le p o u r p r e et le rouge c ramois i , est 

déjà mo ins avan tageuse , bien qu 'on en fasse souvent 

usage , pa r t i cu l i è r emen t c o m m e pet i t interval le , pa r 

r a p p o r t au j a u n e ; ce d e r n i e r donnan t avec le p o u r p r e 

u n e combina i son t r è s -b r i l l an t e . 

J A U N K D ' O R . 

Le j aune d 'or , r ep ré sen t é par de l 'or mé ta l l ique , 
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s'unit b i en au vert ; c o m m e cou leur p i g m e n t a i r e , il 

doit se p r é s e n t e r sous la fo rme de ton foncé, c 'est-

à-dire c o m m e b r u n , p o u r fournir un bon résu l ta t . 

Il se c o m b i n e mal avec le ver t de m e r , mieux avec 

le bleu cyan ique et t r è s -b ien avec l ' o u t r e m e r . Il 

fournit , dans ce dern ie r cas , u n e des combina i sons les 

p lus p o m p e u s e s de la c h r o m a t i q u e . Le p o u r p r e et 

le violet, associés au j a u n e d 'o r , p r o d u i s e n t e n c o r e 

de magnif iques effets. 

Il n ' en est pas d e m ê m e des c o m b i n a i s o n s avec le 

cramoisi et le r o u g e spec t ra l ; elles forment , il est 

vrai, un des é l émen t s des me i l l eu res t r i ades q u e nous 

ayons ; ma i s , seu les , c o m m e pa i re s isolées , elles 

sont peu p ra t i cab les , si le j a u n e d 'o r n 'es t pas r e p r é 

senté p a r de l 'or, mais p a r u n s i m p l e p i g m e n t . Le 

rouge-cramoisi est moins défavorable que le rouge 

spectral . Cette r é u n i o n est souvent exécu tée où 

le j a u n e possède un éclat n a t u r e l , c o m m e dans la 

soie. 

L 'or mé ta l l i que se comb ine avec tou tes les cou 

leurs s a tu rées . Ses p lus be l les combina i sons sont 

avec l ' ou t r emer , le c ramois i e t le r o u g e s p e c t r a l , 

puis , en seconde l igne, avec le vert foncé et le b leu 

cyanique . 

JAUNE-SERIN. 

Le j aune - se r in , auque l se r a t t a c h e n t le j a u n e de 

c h r o m e pâle et le j a u n e - c i t r o n ( cou leu r du c i t ron 

m û r et non pas la cou l eu r c i t r ine des Angla is , qu i 

est p lu tô t v e r d â t r e j , forme ses me i l l eu r s coup le s 
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avec; les v io l e l s , aussi b ien avec les tons c la i rs 

qu 'avec les foncés. Dans ce d e r n i e r cas , l'effet p r o 

du i t est su r tou t in lense avec le secours du noir . 

Celui-ci n e doit pas ê t r e répar t i su r u n e t rop g r a n d e 

su r facp ; il ne ser t q u e , pa r con t r a s t e , à faire p a r a î t r e 

le violet moins foncé et p lus vif, tandis q u e la p r é 

sence du j a u n e a u g m e n t e son degré de sa tu ra t ion . 

C'est au violet que rev ient dans ce cas la p lus g r a n d e 

é t e n d u e . P o u r ce l t e ra ison, on uni t le no i r et le 

j a u n e avec le violet, mais non pas les deux p r e 

m i è r e s cou leurs en t r e e l les . 

Les combina i sons du j a u n e - s e r i n avec le p o u r p r e 

et le c ramois i sont e n c o r e t rès-be l les , m a i s t r op vives 

et p o u r ainsi d i r e t r o p frivoles p o u r la p lupa r t des 

cas . Le r o u g e s 'all ie mo ins bien avec lui qu ' avec les 

diverses dég rada t i ons du j a u n e d ' o r ; il en est de 

m ô m e p o u r le b leu e t p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r le b l e u 

cyan ique . 

L 'un ion du jaune-ser in et du ver t -bleu est c e r t a i 

n e m e n t u n e des plus mauvaises qu'offre la c h r o 

m a t i q u e . 

Les combina i sons avec les dég rada t ions du vert 

r e s t en t mauva i ses , j u s q u ' à ce que l 'on arr ive au ver t -

j a u n e ou au j aune -ve r t , f o rman t un pet i t in terval le 

avec le j a u n e - s e r i n . 

V E B T - J À U N E . 

Sa c o m p o s a n t e la plus favorable est le violet. Ces 

deux cou leurs peuvent ô t re employées seules ou avec 

d u b l anc . Les combina i sons du ver t - jaune avec le 
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pourp re et le c ramois i , alliées au b lanc , sont suscep

tibles d 'appl ica t ions n o m b r e u s e s . Les combina i sons 

avec le r o u g e spec t ra l et le vermi l lon sont du res , 

mais v igoureuses . Celle avec le m i n i u m est b o n n e ; 

elle r e p r é s e n t e u n e des me i l l eu res associat ions de 

cet te c o u l e u r . 

Le ver t - j aune ne peu t ê t re un i au j a u n e d 'o r ni au 

bleu cyanique ; il s'allie mieux avec l ' ou t r emer , mais 

moins b ien en combina i sons b ina i res et sous forme 

de te intes p la tes , que dans la r ep roduc t ion d 'objets à 

reliefs, où l 'on peu t n u a n c e r les par t ies c laires en 

j a u n e et les o m b r e s en ve r t -b run . 

E n géné ra l , les tons foncés du ver t - jaune et du 

jaune-ver t , q u e nous appe lons ve r t -b run , fo rment de 

mei l l eures combina i sons avec le bleu que les r epré 

sen tan t s du vert , tels q u e nous les t rouvons dans le 

spec t r e . 

VERT. — VERT D'HERBE OU VERT-FEUILLE. 

Les combina i sons du vert avec le violet et le 

pourpre -v io le t sont b o n n e s , et peuven t servir seules , 

ou all iées au b l anc ou au b l a n c et au no i r . 

Elles ne sont c e p e n d a n t pas faciles à man ie r . Si 

les ma té r i aux employés sont gross iers et de na tu re à 

t e r n i r les cou l eu r s , l'effet peu t ê t re m a n q u é et t o u r n e r 

à ma l . On n 'es t pas d ' accord su r la valeur des asso

cia t ions du ver t avec le p o u r p r e , les diverses n u a n c e s 

de rose et le c r amoi s i . Tandis q u e b e a u c o u p d ' au

teurs les r econna i s sen t c o m m e favorables, Wi lk inson 
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les r ange dans la c lasse des mauvaises c o m b i n a i 

sons . 

Le rose et le vert ne serai t t o l é rab le , d ' a p r è s lu i , 

q u e dans la r e p r é s e n t a t i o n des roses na tu re l l e s avec 

leurs feuilles ; le ver t et le c ramois i un is se ra ien t 

c h o q u a n t s , et p lus encore le vert et le rouge d'oeillet 

(pink); dans ces cas , le vert b leu sera i t enco re p lus 

défavorable que le ver t - j aune , de t t e d e r n i è r e p r o p o 

sition est v ra ie ; q u a n t aux combina i sons du vert 

d ' h e r b e et du vert de feuille avec les diverses d é g r a 

da t ions du p o u r p r e , j u s q u ' a u rouge spec t r a l , j e ne 

puis p a r t a g e r l 'avis de W i l k i n s o n . Ces combina i sons 

ne se p r ê t e n t pas , il est vrai , aux appl ica t ions ar

c h i t e c t u r a l e s ; mais cela t ient p lu tô t à la na tu re de 

leurs é l émen t s q u ' à la comb ina i son e l l e - m ê m e . En 

a r ch i t ec tu re , le ver t est d 'un usage s econda i r e , le 

p o u r p r e est inapp l icab le . J a m a i s on ne b a d i g e o n n e 

un m u r en rose . 11 est vrai q u e l 'on voit souvent le 

rouge clair , l 'o rangé clair et le b lanc c o m b i n é s sur 

des m u r s ou des v o û t e s ; mais l'effet p rodu i t est 

dou t eux et , de p lus , le rouge , dans ce cas , n ' e s t ni rose 

ni p o u r p r e pâ l e , c 'est u n ton pâ le de la n u a n c e du 

rouge spec t ra l . Par con t r e , le vert c o m b i n é au p o u r 

pre, ou au c ramois i a j oué d e tout t e m p s , m ê m e aux 

époques les p lus p u r e s , un assez g r a n d rûle d a n s le 

t issage. Ces cou leu r s ne sont pas employées s e u l e s ; 

en généra l , on r ehausse l'effet p a r des appl ica

t ions d 'o r ou de soie j a u n e b r i l l a n t e ; ou bien, on 

les c o m b i n e avec du b l a n c . Au jourd 'hu i encore , le 

c ramois i , le ver t e t le b l anc , cons t i tuen t une des 
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associat ions p ré fé rées dans le t i ssage , n o t a m m e n t 
dans celui des r u b a n s . 

J 'ai en idée que les p réven t ions d e W i l k i n s o n t i ren t 
leur origine d ' u n e faute qui n 'es t que t r o p souvent 
commise . On voit souvent des compos i t ions fondées 
sur la t r i a d e : r o u g e ( rouge spec t ra l ou r o u g e - v e r m i l 
lon), bleu et j a u n e , dans lesquel les sont d i s séminées 
des roses r o u g e s avec l eu rs feuilles ver tes pe in te s en 
couleurs na ture l les , ou d ' au t r e s combina i sons du vert 
avec le p o u r p r e ou le c r amo i s i . Une semblab l e d i s 
posit ion d é t r u i t t ou t e h a r m o n i e , et est b ien d e 
na tu re à m a s q u e r l'effet favorable de ces associa-
l ions . 

Les combina i sons du vert et du b l eu n e son t pas 
moins d o u t e u s e s . P o u r les u n s elles sont mauvaises ; 
d ' au t res p r e n n e n t l eu r défense , en s ' appuyant sur des 
exemples n a t u r e l s , tels q u e l 'union du vert des a r b r e s 
avec le b leu de ciel , sur les effets de l ' émai l b leu et 
vert et enfin sur la p e r s i s t a n c e de la m o d e du t a r t an 
bleu et vert . Aucun d e ces a r g u m e n t s n ' es t exempt 
d 'ob jec t ions . 

Nous avons déjà vu, d a n s la préface , qu ' i l y a dan 
ger à baser les lois de la c h r o m a t i q u e su r la colo
ra t ion na tu re l l e des ob j e t s . En c o m m e n ç a n t à pe ind re 
le paysage , on sent b i en vile c o m b i e n il es t difficile 
de réal iser des effets c h r o m a t i q u e s avec le seul c o n 
cours du bleu et du ver t . Les vues pr ises dans la 
cha îne sep ten t r iona le d e s Alpes , en plein éc la i rage , 
dans lesquel les le b l e u et le ver t ne son t c o m b i n é s 
qu 'au b lanc , au gr is et à un p e u rie b r u n , p r o d u i s e n t 
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une pauvre impress ion , si on les c o m p a r e aux 

paysages i ta l iens, et d o n n e n t la me i l l eu re p reuve à 

l ' appui de ce q u e nous venons de d i re . 

Dans ces cas , il est de règ le d'affaiblir l'effet d 'op

posi t ion du b leu et du vert , en d i m i n u a n t la sa tu 

ra t ion du b leu et en n u a n ç a n t c o n v e n a b l e m e n t le 

vert . 

Les ar t i s tes qu i , c o m m e Ar to is , ont négl igé ce t te 

p récau t ion en j ux t aposan t d i r e c t e m e n t le vert v r a i , 

non le vert b r u n , et le b l eu , on t ou é c h o u é , ou 

amé l io ré l'effet, pa r l ' i n t roduc t ion , dans l e u r t a b l e a u , 

de g randes masses d ' au t re s cou leu r s , p a r exemple 

de j a u n e et d 'o rangé , r e p r é s e n t a n t un c h e m i n c reux 

argi leux su r le p r e m i e r p lan . 

P o u r ce qu i est des anc i ens é m a u x , il faut se r a p 

pe le r que le n o m b r e de cou leu r s dont on disposai t 

était t r è s - res t re in t ; il n 'es t donc pas é t o n n a n t de 

voir les ar t i s tes négl iger un peu la convenance des 

combina i sons , et faire d o m i n e r les c o u l e u r s qu i leur 

réuss issa ient le m i e u x . D 'un au t re cô té , ils avaient 

soin d ' a p p o r t e r plus de l umiè r e dans l ' ensemble , par 

des app l ica t ions d 'or , et pa r l ' emploi é t e n d u du b lanc . 

Ici m ô m e , du r e s t e , l 'usage du vert n 'es t pas t ou t à 

fait g é n é r a l ; il pa ra î t , dans cer ta ins cas , avoir été 

évité de p r o p o s dé l ibé ré . Aussi voit-on des vases où 

le vert est r e m p l a c é dans tou te son é t e n d u e par du 

b leu tu rquo i se , ce d e r n i e r é tan t associé à l ' o u t r e m e r , 

au b lanc et à l 'or, a b s o l u m e n t c o m m e l 'est o rd ina i 

r e m e n t le vert . 

L 'appl ica t ion é t e n d u e , faite p a r le t issage, de la . 
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combina i son du v e r t t e t du b l eu , p o u r la confect ion 

du ta r tan , ne r epose pas sur la beau té abso lue de 

ce t teassoc ia t ion , m a i s s u r r i n f l u e n c e favorable qu 'e l le 

exerce sur le coloris de la peau . Veu t -on supp lée r , 

par contras te , à la faiblesse du color is , il s 'agit de 

développer l ' impress ion de l ' une ou de l ' au t re es

pèce de rouge , soit d u rouge spec t r a l , soit du rouge 

j a u n e , suivant la cou leu r de la peau. 

On engendre le rouge au moyen de diverses 

nuances de ver t -b leu ou de b l e u - v e r t ; mais c o m m e , 

p o u r des raisons de goû t ou d 'u t i l i t é , on préfère sou

vent les t issus b iga r rés aux t issus unis , le ve r t -b l eu 

o u le b leu-ver t sont d é c o m p o s é s en vert et en bleu 

tissés e n s e m b l e , en dessin de t a r t an , et p r o d u i s a n t 

p a r là le con t ra s t e dés i ré . Je ne pense pas q u e l 'usage 

d e s t a r t a n s b leus et ver ts dure ra i t u n e seule a n n é e , 

si la cou l eu r de no t r e peau était no i re , c o m m e cel le 

des n è g r e s . 

T o u t b ien cons idé ré , on doi t r e c o n n a î t r e q u e la 

combina i son b leu et ver t est par e l l e - m ê m e peu fa

vorable à la généra t ion d'eflets c h r o m a t i q u e s . 

Si le vert est p lus sa turé que le b leu , s'il m a s q u e 

e t annule ce de rn ie r , le résu l ta t est dé t e s t ab le . 

Malgré cela, beaucoup de compos i t ions m u l t i c o 

lores p r é s e n t e n t des opposi t ions de bleu et de vert , 

mais il faut a lors toujours s u b o r d o n n e r le dern ie r au 

p r e m i e r . 

Ainsi , on t rouve ce t te jux tapos i t ion d a n s l e s t a b l e a u x 

de P ie t ro Pe rug ino , de P a l m a Vecchio et m ô m e de 

Paul Ve ronèse , mais le vert est toujours t r ibu ta i re 
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du b leu ;e t g râce aux disposi t ions convenables données 

aux o m b r e s , il a une te inte p lus ou moins b r u n â t r e , 

qu i amé l io re n o t a b l e m e n t la combina i son . Les tapis 

e t d ' au t res p r o d u c t i o n s mu l t i co lo re s m o n t r e n t sou

vent le b leu d ' o u t r e m e r à cô té du ver t - feui l le , sans 

p ré jud ice p o u r l'effet d ' e n s e m b l e ; mais on r e m a r 

q u e r a que , dans ce cas , ce sont les pa r t i e s o m b r é e s 

à te in tes b r u n e s qu i se r a p p r o c h e n t de l ' o u t r e m e r , 

t and is que les por t ions claires plus v ivement co lorées 

en on t é té é lo ignées . 

On ne saurai t t r o p r e c o m m a n d e r l ' é tude a t tent ive 

des effets résu l tan t de l 'union du b leu et du vert . 

D ' u n e p a r t , on a c o m m i s sous ce r a p p o r t , et on c o m 

m e t e n c o r e b e a u c o u p de fau tes ; d ' au t r e p a r t on est 

payé de ses pe ines , par la facilité que p r o c u r e r a , dans 

la format ion de dess ins mul t i co lo re s , u n e conna i s 

sance appro fond ie de ce t t e associa t ion. 

VERT DE SCHEELE. 

Le vert de Scheele est u n e cou leu r difficile à m a n i e r . 

Avec le violet, le p o u r p r e , le r o u g e et l ' o rangé , ses 

combina i sons sont act ives , ma i s en pa r t i e d u r e s et 

c r i a rdes ; avec le j a u n e et le b leu elles son t m a u 

vaises. Aussi ses combina i sons b ina i res ne sont -e l les 

suppor t ab le s qu ' en p r é s e n c e d e b e a u c o u p de b l anc , 

employé c o m m e moyen d e sépara t ion . 

P a r con t r e , il r end des services dans les dess ins 

mul t ico lores des tap isser ies et des tap is , des t inés à 

ê t re vus à la lumiè re des bougies ; il l eur res t i tue , 
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sous un éc la i rage artificiel, la vivacité que pe rd dans 

ce cas le b leu . 

On l 'emploie aussi dans des o r n e m e n t s colorés , en 

affaiblissant l ' énerg ie d e son act ion par l ' addi t ion 

s imul tanée d 'or mé ta l l i que . 

Ala catégor ie du vert de Scheele se r a t t a c h e la cou

leur de la pa t ina ; elle est, c o m m e celle d e l à ma lach i t e , 

une de ses d é g r a d a t i o n s les p lus d o u c e s , et donne 

une belle comb ina i son avec le b r u n ; employée dans 

ces de rn i e r s t emps p o u r la décora t ion des vases m é 

tal l iques et des s ta tue t tes . 

VERT CE MER. 

Le vert de m e r donne des combina i sons t rès -pu is 

santes avec le m i n i u m et le vermil lon ; mais elles sont 

c r ia rdes , dès que ces cou leurs se r a p p r o c h e n t par 

leurs d imens ions du vert de m e r . Celui-ci p e u t ê t re 

é tendu , sans inconvénien t , sur de la rges surfaces, 

servir de fond sur l eque l , au m o y e n de traits ou orne

m e n t s f inement ramifiés , on por te le m i n i u m ou le 

vermil lon ; le feu de ces cou leurs devient r e m a r q u a 

ble sur un semblab le fond. Dans ce cas , le m i n i u m et 

le vermil lon sont suscep t ib le s d ' ê t re app l i qués s i 

m u l t a n é m e n t , c o m m e pet i t in terval le , pourvu q u e 

la p lace occupée par eux ne soit pas t r op g r a n d e . 

Outre cela, le vert de m e r se c o m b i n e assez bien 

au violet et au p o u r p r e violacé ; on ut i l ise avantageu

sement et par occas ion cet te associat ion dans des 

dess ins mul t i co lo res . 
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Le r o u g e - p o u r p r e et m ô m e le r ouge -c r amo i s i fai

b le ont é té mar iés au vert de m e r par de bons co lo

r is tes (1) et p a r t i c u l i è r e m e n t p a r Pau l Yé ronèse . 

Mais ces combina i sons ne peuven t s e r v i r a l 'é tat bi

na i re et m o i n s e n c o r e cel les avec le b leu ou le j a u n e . 

BLEU CYANIQCB. 

Nous avons déjà passé en revue les p r inc ipa l e s 

combina i sons du bleu cyan ïque . S'agit-il de l 'uni r 

au j a u n e clair , on chois i ra de p ré fé rence le j a u n e de 

Naples ou le jaune-pai l le , voisin du j a u n e de Naples , 

e t non celui qui se r a p p r o c h e d u j a u n e - s e r i n . On ob

serve e n c o r e , ici , que le j a u n e - s e r i n et le j a u n e de 

c h r o m e c l a i r , qui l ' avo i s ine , d o n n e n t des c o m b i 

na isons défec tueuses et c r i a rdes , t and i s que le 

j a u n e - p a i l l e et le j a u n e de Naples se c o m b i n e n t sans 

difficulté et sans d é s a v a n t a g e , m ô m e en masses 

superficiel les é t e n d u e s . 

L 'un ion du bleu cyan ique avec le p o u r p r e , ainsi 

qu 'avec le r o u g e - c r a m o i s i , s'effectue t r è s f r é q u e m -

m e n t en t issage et dans l ' impress ion des t issus, su r 

tou t en combina i son avec du b l anc , et en emp loyan t 

les tons clairs du p o u r p r e . Dans ce cas pa r t i cu l i e r , 

les b o n n e s combina i sons ne sont pas l imi tées du 

côté d u r o u g e , ca r nous avons vu, p lus hau t , q u e la 

(1) A n d r e a d e l S a r l o s e m b l e a v o i r p r é f é r é l a c o m b i n a i s o n 

a v e c le v io l e t à ce l l e a v e c le r o u ^ e - c r a m o i s i . En effet, d a n s les 

d r a p e r i e s d ' u n e m a d o n e de la g a l e r i e B e l v é d è r e , il s é p a r e , p a r 

d u v i o l e t , le v e r t d e m e r e t le c r a m o i s i . 
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DE LA COMBINAISON DES COULEURS. 227 

c o u l e u r en ques t ion peu t enco re se m a r i e r avanta

g e u s e m e n t avec le rouge spec t ra l , le vermil lon et le 

m i n i u m ; t and i s que d a n s le sens du violet l ' accord 

cesse b ien tô t . Un p o u r p r e violacé et le violet lu i -

m ê m e d o n n e n t avec le b leu cyan ique des c o m b i 

naisons qui ne sont ut i l isables que s u r ma té r i aux 

f ins, tels que la soie b r i l l an te , l ' émai l , la po rce l a ine , 

e t s eu lemen t en tons c la i r s . L ' accord ne rev ien t que 

près du b leu o u t r e m e r ; mais on ren t re alors dans le 

cas des pet i ts in terval les . 

BLEU-OUTREMEH. 

Les combina i sons sai l lantes de ce t t e cou leur nous 

sont déjà connues . Elle se m a r i e moins bien avec le 

c ramois i que le b leu c y a n i q u e ; aussi n ' e s t - ce pas 

c o m m e pe r f ec t ionnemen t d'effet d ' e n s e m b l e , q u ' o n 

d o n n e , dans cer ta ins cas , la p ré fé rence au bleu d 'ou

t r e m e r , mais b ien pa r ce que ce t te nuance p la î t mieux 

p a r e l l e - m ê m e . Les m ê m e s r e m a r q u e s conviennen t 

p o u r l 'associat ion au p o u r p r e . La combina i son avec 

le violet n 'es t to lé rab le que dans u n e compos i t ion 

m u l t i c o l o r e ; employée seule elle est imposs ib le . Re

m a r q u o n s ici que le pe t i t in terval le o u t r e m e r et b l e u -

violet n ' e s t p r e s q u e pas util isé par l ' indus t r i e et l ' a r t 

i ndus t r i e l . La ra ison de ce fait se t rouve dans le peu 

de l a t i tude . Dès q u ' e n p a r t a n t du b l e u - o u t r e m e r 

on avance un p e u vers le violet, le ton rougeâ t r e 

de ce lu i -c i dé t ru i t le s en t imen t d 'un i t é formant , 

c o m m e n o u s l 'avons v u , la base psycho log ique 
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2 2 8 I1ES COMBINAISONS C O L O R É E S . 

de l'effet des pet i ts in terval les , en généra l . 11 est vrai, 

que l 'on voit souvent , sur des t ab leaux , des d rape r i e s 

bleu d ' o u t r e m e r offrant des tons fo r t ement v io le t s ; 

m a i s ces de rn ie r s sont motivés ou par la réflexion, ou 

p a r un c h a t o i e m e n t r o u g e a t r e que le p e i n t r e a d o n n é 

au t i ssu . 

VIOLET. 

Nous n 'avons r ien à a jouter à ce qui a déjà été di t 

sur les b o n n e s combina i sons du violet. 

L 'un ion du violet avec le p o u r p r e ou le c ramois i 

cesse d ' ê t re convenab le , dès que l 'on dépasse les l i 

mi t e s d 'un pet i t in terva l le . 

P O U R P R E E T C R A M O I S I . 

Les g r a n d s interval les formés p a r ces deux cou

leurs on t é té é tud ié s . E n t r e el les, elles fo rment un 

pe t i t interval le don t il a é té ques t ion au p a r a g r a 

p h e 19 . 

§ 22. — Combinaison des couleurs par tr iades . 

I. 

La t r i ade la p lus act ive est celle formée par le 

rouge, le bleu et le jaune. Elle peu t servi r seu le , si le 

j a u n e est r ep ré sen t é par de l 'or. Ainsi les effets les 

p lus r e m a r q u a b l e s ont été réa l i sés avec l 'or, le ver

mil lon et un p i g m e n t b l eu ( o u t r e m e r ou cobal t ) , la 

disposi t ion des o r n e m e n t s s'y p rê t an t d u res te . ï 
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Le j aune doit-il ê t re r e p r é s e n t é pa r un p igmen t , 

on ne p rodu i r a r ien d e bon en te in tes p la tes avec 

le concours du vermi l lon et d 'une cou leu r b l eue . 

On amél io re cet te t r i ade en r e m p l a ç a n t le vermil lon 

par u n rouge spec t ra l ou au moins en lui associant 

cet te c o u l e u r , c o m m e pe t i t in terval le . Le m i n i u m 

peu t aussi i n t e rven i r , non pas en te in tes p la tes , 

mais où le relief d ' un o r n e m e n t pe in t exige des 

lumières colorées vives. 

Le b leu fondamenta l es t l 'out remer , - mais on lui 

associe avec avantage, dans les tons clairs et c o m m e 

pet i t i n t e rva l l e , le b leu cyan ique . 

Il est s u r t o u t u t i le de d o n n e r au j a u n e deux ou 

p lus ieurs n u a n c e s . On observera éga lement ici la 

règle p r e sc r i t e plus hau t , de foncer les nuances vo i 

sines de l ' o rangé et d 'éc la i rc i r , au c o n t r a i r e , les j au 

nes p r o p r e m e n t d i t s . La n u a n c e des j aunes clairs ne 

doit j a m a i s dépasse r le j a u n e de Naples , dans la d i 

rec t ion du ver t . Cette cou l eu r forme le c o m p l é m e n t 

du b leu d ' o u t r e m e r ; au delà , la combina i son avec le 

b leu devient mauva i se . 

Quant à la d isposi t ion des c o u l e u r s , disons que 

l 'une q u e l c o n q u e d ' en t r e elles peut ê t r e associée 

à c h a c u n e des deux au t r e s . Les mei l leures c o m 

binaisons sont cel les du b leu avec le rouge et du 

bleu avec le j a u n e . La combina i son du goût le plus 

dou teux est cel le du r o u g e avec u n p i g m e n t j a u n e , 

mais le vois inage d u b leu la rend b o n n e . 

P a r m i les cou leu r s q u e l 'on est en dro i t de faire 

en t r e r dans ce l te t r i a d e , la p lus i m p o r t a n t e est le 
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vert . Celui-ci gagne le plus de feu si on l 'associe au 

r o u g e ; il se r t aussi à re lever ç e de rn i e r . Le vert peu t 

éga lemen t se c o m b i n e r au b l e u , c o m m e nous l 'a

vons vu au § 2 1 . 

Une mauvaise d isposi t ion est celle qui résu l te de 

l 'associat ion du vert et du j a u n e . On la r e n c o n t r e 

n é a n m o i n s , f r é q u e m m e n t , dans de bons t ravaux, 

sous forme de p ie r res ve r t e s , rée l les ou s imulées , en

châssées dans de l 'or vrai ou imi t é . La faible d i m e n 

sion du c h a m p ver t et le voisinage d 'au t res cou leu r s 

n o u s m a s q u e a lors les défauts de ce t t e associa t ion. 

P a r m i les cou leurs accesso i res , vient ensu i te se 

p lacer le violet. Il s 'un i t t r è s - b i e n avec le vert et 

le j a u n e e t peu t , par conséquen t , servir au besoin 

c o m m e m o y e n de sépara t ion . 

Il convient de ne pas e m p l o y e r un violet t r o p 

foncé ou t r o p s a tu r é , c o m p a r a t i v e m e n t aux au t re s 

n u a n c e s . Aussi les b o n s color is tes font-ils de préfé

rence e n t r e r dans ce l te t r i ade u n e n u a n c e l i las , peu 

m a r q u a n t e par e l l e - m ô m e , p lu tô t q u ' u n violet foncé 

e t s a t u r é , voisin du violet spec t r a l . 

Celle t r iade peut enco re d o n n e r asile à b iens de 

n u a n c e s , en suivant les règles que nous i n d i q u e r o n s , 

à p ropos des moyens d ' a m é l i o r e r ou de r e n d r e 

b o n n e s les c o m b i n a i s o n s dé fec tueuses . Mais on n e 

doit pas p e r d r e de vue , q u ' e n a u g m e n t a n t la m u l t i 

pl ici té des cou leu r s é t r a n g è r e s , on d i m i n u e le ca

r a c t è r e d ' une t r i ade , et on finit p a r l 'eflacer en t iè 

r e m e n t . 
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I I 

Le pourpre, lebttu cyaniqueet le jaune fo rment éga- ' 

l emen t une bel le t r iade . Elle cons t i tue la base de la 

d isposi t ion des cou leu r s , dans b e a u c o u p de t ab leaux 

d e l 'un des plus g r a n d s color is tes , de Paul Véronése . 

Si l 'or r e m p l a c e le j a u n e , les nuances seront pr ises 

"plus foncées et plus s a tu r ée s ; le rouge doit alors 

v i rer au c ramois i . Le j a u n e , au con t r a i r e , est-il 

peint en p igmen t , on fera usage de cou leurs plus 

c l a i r e s ; le rouge se r a p p r o c h e r a du pou rp re ou de 

la nuance de la rose de Provins (7?os« ccntifolia), 

•ou du trèfle r o u g e ; on a joutera avec succès le c r a 

mois i d a n s les tons foncés et c o m m e pe t i t interval le . 

De m ô m e , on p o u r r a assoc ie r l ' o u t r e m e r au bleu 

c y a n i q u e c o m m e doub le te inte plus foncée. Le jaune 

d o m i n a n t dans les tons clairs est d a n s ce cas l e j a u n e 

•de Naples , auquel on associe , p o u r les tons foncés, 

un j a u n e p lus r a p p r o c h é du j a u n e d 'or . La colora

t ion p r o d u i t p lus d'effet, si, en é larg issant le pe t i t 

in te rva l le , on d é c o m p o s e le j aune en deux n u a n c e s , 

l ' une c la i re , j a u n e vif, l ' au t re plus foncée, o rangé 

sa tu ré . Paul Veronèse a, p lus d ' une fois, fait usage 

d e cet ar t i f ice; mais en t re des ma ins i nexpé r imen

tées , il peu t d o n n e r lieu à des effets choquan t s . 

Ces t rois cou leurs se c o m b i n e n t ind i f fé remment 

l ' une avec l ' au t re ; on peut sans inconvén ien t y asso

c i e r du vert, pourvu qu' i l ne soit pas en masses t rop 

d o m i n a n t e s . 
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Ce verl se m a r i e au rouge , ou s i m u l t a n é m e n t au 

b leu et au rouge . 

L 'un ion du ver t et du j a u n e est beaucoup moins 

favorable. Cependan t elle est poss ible dans cer ta ins 

c a s ; a insi , l o r s q u ' u n e pa r t i e j a u n e du dess in , un 

t rai t j a u n e p a r e x e m p l e , passe sur u n e surface 

b l e u e ; on p e u t a lors s u p p o s e r q u e le vert est p r o 

du i t par la superposiLion du b leu et du j a u n e ; ou 

b ien enco re , l o r sque le j a u n e appa ra î t c o m m e l ' en

c a d r e m e n t d o r é d ' un ob je t ver t , d ' u n e p i e r r e v e r t e , 

par e x e m p l e . 

La t r i ade en ques t i on a d m e t volont iers des cou 

leurs é t r a n g è r e s , c o m m e on l 'observe dans les t a 

bleaux les plus r i ches en color is , de Paul Veronèse . 

Il est allé j u squ ' à i n t r o d u i r e le ve rmi l lon , en masses 

assez cons idé r ab l e s . Mais, toutes les fois qu ' i l s'a

g i ra , moins de déve lopper u n e r i chesse variée de cou

l eu r s , q u e d e conse rve r à la t r i ade sa finesse p r o p r e , 

il conv iendra d 'évi ter l 'usage de cou leu r s c r ian tes . 

Il est souvent t r è s -avan tageux de faire in terveni r soit 

le b l anc , soi t un gr is b r i l l an t , le gr is d ' a r g e n t ; on 

p r o d u i t ainsi des po in t s de r e p o s e n t r e les au t re s 

c o u l e u r s , des p lans indifférents , qu i les font m i e u x 

r e s so r t i r . 

III 

Rouge, vert et jaune. Tou tes les nuances compr i s e s 

en t re le c ramois i et le rouge spect ra l inc lus ivement , 

d o n n e n t avec le vert et l 'or une t r iade s u p e r b e et 
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i r r é p r o c h a b l e . R e m p l a c e - t - o n l 'or p a r u n p i g m e n t 

j a u n e , elle pa ra î t , suivant le goût ac tue l , c r i a rde et 

c o m m u n e ; on n e p e u t n ier q u e la combina i son du 

vert et du j a u n e est par e l l e -même mauvaise et ne 

devient s u p p o r t a b l e q u e par add i t ion de r o u g e . Cette 

combinaison t e r n a i r e a, m a l g r é cela, été employée 

souvent et sans r é p u g n a n c e , à la me i l l eu re é p o q u e 

du m o y e n âge , dans le t issage a r t i s t ique . Le bon 

effet qu 'e l le p r o d u i t , à la l umiè r e artificielle, n 'es t pas 

la seule raison de ce choix , car les t issus où elle 

se r e t rouve é ta ient sur tou t des t inés aux d r a p e 

r ies . 11 faut p lu tô t en c h e r c h e r la cause dans son 

act ion é n e r g i q u e à d i s t ance , et à la ne t t e t é qu 'e l l e 

conserve au dess in , m ô m e lorsqu ' i l est vu de loin. 

Rappe lons que. le j a u n e étai t fourni p a r de la 

soie j a u n e b r i l l an t e , don t la cou leur se m a r i e m i e u x 

avec les au t r e s q u e celle d 'un p i g m e n t sans éc la t . 

On voit aussi des étoffes de soie m o d e r n e s , exécu tées 

avec ces cou leu r s et offrant un effet t r è s - r e m a r q u a 

b le , q u o i q u ' u n p e u du r et c h o q u a n t . 

Veut -on i n t r o d u i r e , dans ce t te t r i ade , d ' au t re s 

cou leu r s , on associera l 'o rangé au j a u n e , dans le b u t 

d ' amé l io re r la comb ina i son de ce d e r n i e r avec le 

ver t , avec la p r é c a u t i o n , toutefois , de ne pas r a p 

p r o c h e r l 'o rangé d u c ramois i , vu que l 'union est 

mauva i se . 

Quan t au r o u g e et au vert , il sera bon de r e s t e r 

dans la te in te pr imi t ive et de n ' e m p l o y e r , suivant 

les beso ins , q u e des tons de d iverses c l a r t é s . 

Cette t r i ade accep te fac i lement l ' in t roduct ion de 
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cou leurs t o u t à fait é t r a n g è r e s , telles q u e le violet, 

q u e l 'on uni t au ver t , et le b leu cyan ique , qui sera 

j ux t aposé au c ramois i . C o m m e elle r e n f e r m e déjà 

le vert-feuil le et deux cou leu r s florales, le rouge et 

le j a u n e , on peu t s 'en servir c o m m e base et po in t de 

d é p a r t p o u r les dess ins de fleurs, des t inés , non à 

p r o d u i r e u n effet dé l ica t , mais u n e impres s ion éner

g ique et à longue p o r t é e . Dans ce cas , on fait var ier 

la nuance du vert p o u r i m i t e r la colora t ion var iable 

des feuilles. 

Che rche - t -on , au c o n t r a i r e , à réa l iser u n dess in 

en fleurs dé l ica t et h a r m o n i q u e , il sera préférab le 

de s ' appuyer sur la t r iade N° II . 

I V 

L'orangé, le vert et le violet f o rmen t u n e associa

t ion t rès - suscep t ib le d ' app l i ca t i ons . C'est la seule où 

l 'on puisse faire en t r e r , m ê m e en g r a n d e s masses , 

et p o u r dess ins des t inés à la l u m i è r e d u j o u r , le 

vert de S c h e e l e , si difficile à c o m b i n e r . 

Vu la g r a n d e u r des pe t i t s in terval les c o r r e s p o n 

d a n t aux deux cô tés de l ' o rangé , on d i spose d 'un 

c h a m p assez é t e n d u et l 'on peu t , si la n a t u r e du 

dessin le r é c l a m e , d o n n e r à ce t te cou leur la s igni

fication de l 'or pe in t ou r e p r é s e n t é par des soies de 

diverses n u a n c e s . Le j a u n e qui en t r e souvent dans 

ce l te t r i ade , en g r a n d e s masses et c o m m e pet i t in

terval le de l ' o rangé , doi t ê t re p lu tô t c o m b i n é avec le 

violet qu ' avec le v e r t ; tandis que ce d e r n i e r se j u x -
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tapose avec p lus d ' avantage à l ' o rangé . Il convient , 

dans ce cas , de foncer ce d e r n i e r en le r e n d a n t pres 

que b r u n , si l 'on d i spose d 'a l ternat ives d ' o m b r e et 

de c la r t é ; la combina i son avec le vert devient m e i l 

l eure . Le violet offre aussi une cer ta ine l a t i tude , 

e t se r a p p r o c h e à volonté du vér i table violet, ou 

d u violet p o u r p r é . Le vert peu t ê t re modifié d a n s les 

l imites d 'un pet i t in te rva l le ; les par t i es c la i res se 

t ra i tent en vert j a u n â t r e et les foncées en vert 

b l e u t é ; il est encore p e r m i s , ou t r e cela , où l 'on 

dispose d 'a l te rna t ives d ' o m b r e et de l u m i è r e , de 

foncer le ve r t - j aune clair en le t r ans fo rman t en vert-

b r u n foncé. 

Le ve r t -b leu clair es t app l i cab le , lo rsque la t r i ade 

se c o m p o s e u n i q u e m e n t de cet te cou leu r , de violet 

clair (lilas) et d 'or mé ta l l i que . On consei l le , dans ce 

cas , de ne pas lui laisser le degré de sa tura t ion qu'il 

p résen te dans les ma t i è res p r e m i è r e s . 

La t r iade dont nous nous occupons permeL l ' in t ro 

duc t ion du b l a n c , et m i e u x en g randes qu ' en pe t i t es 

m a s s e s ; elle donne ainsi des combina i sons t r è s -u t i 

l isables, c o m m e le m o n t r e n t j o u r n e l l e m e n t les des

sins de r u b a n s , formés d ' o r a n g é , de vert et de violet, 

su r fond b l anc . Si ce l te t r iade s ' app l ique mieux sur 

fond b lanc que les p r é c é d e n t e s , cela t ient sur tou t à 

ce que le j a u n e y est r e m p l a c é par l ' o rangé . Ce de r 

nier ressor t , en effet, mieux su r une base b l a n c h e . 

Les cou leurs de cet te t r iade ont u n e p ré fé rence 

m a r q u é e p o u r cer ta ins t i ssus . Tous les m a r c h a n d s 

e t tous les fabr icants savent que les affinités r e s p e c -
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lives des cou leurs et des t issus changen t avec l 'un 

ou l ' au t re facteur . Le lus t re pa r t i cu l i e r de l'étoffe, 

la man iè re don t elle pa r t age la c lar té et l ' o m b r e , 

l 'éclat et le mat , la l u m i è r e co lorée issue de la p r o 

fondeur , et la l u m i è r e inco lo re réf léchie à la s u r 

face, son t au t an t d e cond i t ions p lus favorables à 

telle cou l eu r qu ' à telle au t r e . C'est ainsi que le vert 

et le violet conv iennen t à la p l u c h e et au ve lours . La 

t ro i s i ème cou leur , si elle n 'es t p a s r e p r é s e n t é e p a r 

de l 'or, r end m i e u x su r la soie br i l lan te (tissus d ' a t 

las) que sur d ' au t r e s fibres ; nous en verrons plus lard 

la ra ison (§ 24) . 

L 'associa t ion orangé, vert et violet offre q u e l q u e i n 

t é r ê t dans la p e i n t u r e su r ve r re . Sans pouvoir se m e 

su re r avec la t r i ade rouge, bleu et jaune, servant de 

base à la p l u p a r t des bons v i t raux , elle est de n a t u r e 

à r e n d r e des services , si, p o u r des ra isons d é t e r m i 

nées , il convien t de s 'é lo igner de la comb ina i son 

n o r m a l e . 

§ 23. — S e s mauvaises combinaisons . 

Nous au r ions pu a u g m e n t e r le n o m b r e des t r i ade s , 

mais j e n 'ai voulu p a r l e r q u e des p lus ut i les , e t 

éviter celles qui ne p r é s e n t e n t q u ' u n petit n o m b r e 

d ' exemples e m p i r i q u e s , d 'une va leu r douteuse. 

Il est évident q u e , pa r l ' i n t roduc t ion de nouvel les 

cou leu r s dans une t r iade , on arr ive à m a s q u e r et à 

a n n u l e r son ca rac tè re p r o p r e ; d e m ê m e , en d o n 

nan t aux cou l eu r s accesso i res u n e p lace suffisam-
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m e n t g r ande , on forme u n e nouvel le t r i ade , par r a p 

por t à laquelle les cou leurs de la p r e m i è r e ne sont 

plus qu 'accesso i res . Il n 'y a pas de l imi tes t r a n c h é e s 

entre la disposi t ion des cou leu r s p a r pa i res et celle 

par t r i ades . Ainsi , je puis a t t r i b u e r à u n e cou leu r , 

p r imi t ivement employée c o m m e o r n e m e n t d 'une 

combina ison b i n a i r e , u n e i m p o r t a n c e de plus en 

plus g r a n d e , j u s q u ' à ce qu 'e l le appara i s se c o m m e 

t rois ième t e r m e équivalent . Il n ' en est pas mo ins 

vrai que l ' é tude des cou leurs par pa i res et pa r t r i a 

des est nécessa i re . 11 est imposs ib l e , en effet, d'a

borde r le p r o b l è m e dans t o u t e sa géné ra l i t é et t ou t e 

sa complicat ion ; il est p lus convenab le d ' examine r 

les cas s imples et b ien l imités . Du r e s t e , les effets 

les plus imposan t s ne sont pas tou jours réal isés par 

l 'emploi s i m u l t a n é d 'un g rand n o m b r e de cou leu r s , 

mais b ien souvent , au con t r a i r e , p a r l ' associa t ion 

faite avec goû t et d i s c e r n e m e n t de deux ou trois seu

lement . Il est, d e p lus , imposs ib le d e d o m i n e r u n e 

compos i t ion mul t i co lo re , si l 'on ne p r e n d p a s , c o m m e 

point de dépa r t , une pa i re ou u n e t r i a d e ; et en ne 

fixant pas ses idées d 'une m a n i è r e généra le , et sur un 

e n s e m b l e , on cour t le r i sque de m a r c h e r en aveug le . 

L'aveu de cet te nécess i té se r e t rouve i m p l i c i t e m e n t 

dans u n e formule souvent e x p r i m é e par les a r t i s tes , 

à savoir, que par le cho ix de deux ou t rois couleurs 

(bien e n t e n d u de celles qui son t app l iquées en g r a n 

des masses) , on déc ide de la co lora t ion d ' u n e com

posi t ion. La ra ison en est bien s i m p l e . 11 faut t r i e r 

les bonnes combina i sons d 'avec les mauva i s e s ; or , il 
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n 'exis te p o u r les p r e m i è r e s que ce r t a ines possibi l i 

t é s , p a r m i lesquel les il faudra cho is i r , et q u e l 'on 

chois i ra g é n é r a l e m e n t de la m ê m e m a n i è r e , dans 

des cond i t i ons ana logues . 

P o u r q u o i ce r t a ines combina i sons son t -e l les m a u 

vaises? sous que l s r a p p o r t s sont-elles mauva ises , et 

c o m m e n t peu t -on les a m é l i o r e r ? Tel les sont l e s q u e s -

t ions qu i vont nous occupe r . 

Une combina i son peu t ê t re mauva i se p o u r t ro is 

r a i sons généra les : ou b ien elle est c r i a rde et d u r e 

et elle froisse la v u e ; ou elle est pauvre et ne 

p e u t subs is te r seule ; ou, enfin, l ' une des c o u l e u r s 

est modifiée dé favorab lement par l ' a u t r e , pa r un 

effet de c o n t r a s t e . 

On r e p r o c h e r a aussi à tel le assoc ia t ion d ' ê t re 

m a t e ou t rop s o m b r e ; mais les vices de ce t te n a t u r e 

son t faciles à c o m p r e n d r e et ne doivent pas n o u s 

p r é o c c u p e r ici, car ils d é p e n d e n t p lu tô t de la sa tu

ra t ion et de la c l a r t é des cou leu r s c o m p o s a n t e s , q u e 

de l'effet r é su l t an t de leur associa t ion . 

Nous t ra i t e rons success ivement des t ro is causes 

de défaut c i -dessus men t ionnées , dans l ' o rd r e où 

nous les avons é n u m é r é e s . 

P lus deux cou leu r s sont é lo ignées l 'une de l ' au t r e , 

p lus l eu r jux tapos i t ion doi t ê t r e d u r e et c r i a rde , et 

c o m m e l ' é lo ignement d é p e n d de leur oppos i t ion 

p lus ou moins g r a n d e su r le cercle c h r o m a t i q u e , on 

e s t p o r t é à c ro i re que l'effet désas t r eux est m a x i m u m , 

l o r sque les deux t e r m e s sont c o m p l é m e n t a i r e s . 

Les avis sont pa r t agés à cet éga rd . Les u n s , 
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c o m m e Schiffermûller , re je t tent ces associa t ions de 

c o m p l é m e n t s , c o m m e gross iè res et c o m m u n e s ; t a n 

dis q u e d ' au t res les r e c o m m a n d e n t p o u r base de 

la c h r o m a t i q u e p r a t i q u e . 

Tou te compos i t ion c h r o m a t i q u e dér ivan t de l ' a s 

sociation d e couleurs d i s t inc tes , il est à pe ine a d 

missible d e cons idé re r , c o m m e une cause d 'exc lu

sion, la d i s tance qui sépare deux t e in tes . J e suis 

pe r suadé que q u i c o n q u e r e g a r d e r a , au moyen d u 

schis toscope (Fig. 5), la série des cou leurs , e x a c t e 

m e n t c o m p l é m e n t a i r e s , fournies p a r cet i n s t r u m e n t , 

sera p lu tô t a g r é a b l e m e n t i m p r e s s i o n n é pa r l eur j u x 

taposi t ion . 

Un des g rands avantages des combina i sons c o m 

p l é m e n t a i r e s est de ne j a m a i s pouvoir offrir les d e u x 

d e r n i e r s vices cap i taux , ind iqués p lus hau t . 

Dans a u c u n cas elles ne p a r a î t r o n t pauvres , c a r 

elles r e n f e r m e n t la s o m m e tota le de la l u m i è r e b l an 

che . Les con t ras tes nuis ib les ne les t o u c h e n t pas ; 

b ien au con t ra i r e , l 'une des cou leurs ne p e u t q u e 

renforcer l ' au t re , ca r la cou leu r de con t ra s t e de l 'une 

est p r é c i s é m e n t la te in te de la vois ine, à laque l le 

elle s 'ajoute. Le c a r a c t è r e p r o p r e d 'une cou l eu r n e 

ressor t j a m a i s mieux que lorsqu 'e l le est associée à 

sa c o m p l é m e n t a i r e . 

Cette observat ion est su r tou t i m p o r t a n t e dans les 

cas où l 'on est forcé, pa r des ra isons é t rangères à ce 

sujet, à n ' e m p l o y e r que des cou leu r s r e l a l i v e m e n t p e u 

sa tu rées , t ou t en voulan t a t t e i nd re un effet m a r q u é . 

Res te à savoir c o m m e n t il peu t se faire que deux 
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pigments c o m p l é m e n t a i r e s , ou à peu p r è s , p r o d u i 

sen t souvent une impress ion c h o q u a n t e , t and i s que 

deux cou leurs c o m p l é m e n t a i r e s du sch i s loscope n e 

sont jamais dans ce cas . Deux causes , à m o n avis, 

sont de na tu re à a m e n e r ce résu l ta t : ou bien les cou

leurs e l l e s -mêmes n e sont pas e x a c t e m e n t imi t ées , 

ou elles sont exécutées avec des ma t i è r e s p r e m i è r e s 

i m d r o p r e s . E n fait de c o m p l é m e n t s , il ne suffit pas 

de choisir la posi t ion exac te de - l a c o u l e u r su r le 

ce rc le c h r o m a t i q u e ; il conv ien t , en o u t r e , d e t en i r 

compte d u d e g r é de sa tu ra t ion et de c l a r t é . Le r o u g e -

c ramois i et le vert de Schweinfur t sont c o m p l é m e n 

t a i r e s ; si l 'on j u x t a p o s e un s emblab l e vert i n t e n s e 

et sa tu ré et un cramois i feu, on réal ise u n e comb i 

naison d u r e et désagréab le à p r e s q u e tou t le m o n d e ; 

mais si nous c h e r c h o n s ce t te pa i re de c o m p l é m e n t s 

au sch is toscope , nous ve r rons q u ' a u vert sa tu ré est 

b ien opposé u n r o u g e - c r a m o i s i , mais très-pâle et 

formant avec lui u n e combina i son dél icate et 

ag réab le . 

Dans le sch i s toscope , les c o m p l é m e n t s ne sont 

pas s i m u l t a n é m e n t sa turés ; q u a n d l 'un d 'eux l 'est, 

l ' au t re r e n f e r m e fo rcémen t b e a u c o u p d e b lanc qu i 

abaisse son d e g r é de sa tu ra t ion . En effet, c h a q u e 

l umiè r e m o n o c h r o m a t i q u e d o n n e d u b lanc avec u n e 

au t r e l u m i è r e h o m o g è n e d é t e r m i n é e . Ainsi , le rouge 

avec le ver t-bleu, l ' o r angé avec le b leu-ver t , le j a u n e 

avec l ' o u t r e m e r . Le vert p r o p r e m e n t dit exige s eu l , 

p o u r sa neu t ra l i sa t ion , deux l u m i è r e s m o n o c h r o 

m a t i q u e s d is t inc tes : le r o u g e et le violet ou le b leu 
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formant avec le rouge le p o u r p r e . Si d o n c je soustra is 

de la l u m i è r e b l a n c h e une l u m i è r e m o n o c h r o m a t i 

que , le res te cont ien t la c o m p l é m e n t a i r e m o n o c h r o 

ma t ique de ce t t e l u m i è r e , et , ou t r e cela, u n e sér ie 

d 'aut res couleurs formant en t re elles et deux à deux du 

b lanc . Ce b lanc doit d o n c tou jours se p a r t a g e r en t re 

les deux cou leurs d e l à pa i re s c h i s t o s c o p i q u e ; d 'où 

il résul te que la sa tura t ion de l ' une e n t r a î n e la non-

saturat ion de l ' au t re . Il arr ive m ô m e , souvent , que 

l 'une des cou leurs s e m b l e b l a n c h â t r e h un h a u t d e 

gré , p e n d a n t q u e la seconde est t r ès - foncée et s a tu 

rée . Tel est le b lanc ve rdâ t r e associé au p o u r p r e 

in tense , o b t e n u au m o y e n d e p l aques de gypse t r è s -

m i n c e s . 

Les deux n u a n c e s s e m b l e n t s i m u l t a n é m e n t le p lus 

sa turées , si le b l anc est éga lemen t pa r t agé en t re 

el les, ou, tout au m o i n s , si les cou l eu r s de la pa i r e 

se r a p p r o c h e n t de celles de deux p i g m e n t s , q u e nous 

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

j aune de c h r o m e et l ' ou t r emer , par e x e m p l e . 

- Dès q u e nous nous éca r tons des r a p p o r t s d o n n é s 

pa r le sch i s toscope , nous n 'avons plus de ga ran t ie 

pour la convenance d ' u n e combina i son . Il n 'ex is te , 

en effet, pas de loi d ' ap rè s laque l le deux cou leu r s 

qui , mé l angées en n ' i m p o r t e que l le p r o p o r t i o n su r 

la r é t ine , d o n n e n t du b lanc ou du g r i s , fo rment t o u 

j o u r s une b o n n e combina i son . 

L ' expér ience nous révèle s e u l e m e n t , d ' une m a n i è r e 

généra le , la b o n t é de tou tes les pa i res co lo rées don 

nées pa r le sch is toscope . Les au t re s combina i sons 
1 * 
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c o m p l é m e n t a i r e s r é c l a m e n t la sanc t ion p réa lab le 

d ' un essai d i rec t . Les unes sont me i l l eu re s , d ' au t r e s 

sont p lus mauvaises . 

Nous obse rvons , en ou t r e , q u e l ' imi ta t ion aussi 

fidèle q u e poss ible des coup les sch i s toscop iques ne 

c o n d u i t pas toujours à u n résu l ta t aussi favorable 

que celui de l ' i n s t r u m e n t l u i - m ê m e . 

La faute en est à la na tu re des mat iè res p r e m i è r e s 

d o n t nous d i sposons p o u r p r o d u i r e les c o u l e u r s . 

Le succès , sous ce r appo r t , est le p lus facile d a n s 

les vi t raux co lo rés , si toutefois l 'on dispose des nuan 

ces v o u l u e s ; vient ensui te le t issage et n o t a m m e n t 

celui de l a soie . Les cou leurs à l ' e au d a n s l a pe in tu re 

des f resques , et celles que l 'on r e n d a d h é r e n t e s à u n e 

surface au moyen d ' une subs tance agglu t ina t ive , 

r éuss i s sen t moins b i e n . 

Cer ta ines combina i sons dé l i ca tes , d o n n é e s par le 

sch i s toscope , telles q u e le rose et l e vert , ne sont 

ag réab les q u ' a u t a n t q u e c h a q u e cou leu r , p r i se i so lé 

m e n t , se d i s t ingue p a r sa p u r e t é et sa beau té . 

Dans le cas c o n t r a i r e , ou si la cou l eu r pe rd sa fi

nesse , p a r son appl ica t ion sur u n e surface grossière, , 

l 'associat ion n e p rodu i r a plus l'effet, qui seul est d e 

n a t u r e à d o n n e r un résu l ta t avan tageux . 

Dans la c o m p a r a i s o n des couples c o m p l é m e n t a i r e s , 

fournis p a r le sch is toscope ou réa l i sés avec les p i g 

m e n t s , on ne doit pas · p e r d r e de vue q u e les p r e 

m i e r s sont g é n é r a l e m e n t observés en combina i son 

avec du no i r et souvent aussi avec du b lanc , si la 

p l aque d e gypse ne couvre pas tout le c h a m p de l a 
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vision, ou si les deux images se s u p e r p o s e n t pa r t i e l 

l ement . L 'ac t ion de ce r t a ins couples schis toscopi -

ques , voire m ô m e d e tous , peu t ê t r e modif iée ainsi 

dans u n sens favorable ; de là l 'avantage qu ' i ls p r é 

sentent s u r les couples p i g m e n t a i r e s , vus dans de 

moins bonnes cond i t i ons . Quels sont les c o u p l e s 

c o m p l é m e n t a i r e s les p tus usi tés? Nous t rouvons en 

p r e m i è r e l igne ceux d u b leu d ' o u t r e m e r , avec d u 

j a u n e et du bleu cyan ique avec l ' o r angé . Ces cou

leurs appa ra i s sen t f r é q u e m m e n t et avec de b o n s 

résul ta ts dans les vi t raux colorés et les étoffes d e 

soie. On observe ici u n e pa r t i cu la r i t é r e m a r q u a b l e . 

En o p p o s a n t à un b leu sa tu ré un j a u n e c o m p l é 

m e n t a i r e , mais assez in t ense p o u r neu t ra l i se r le 

b leu , l o r squ 'on en couvre mo ins de la moi t i é du d i s 

que de la toupie c h r o m a t i q u e , on ne réal ise pas la 

me i l l eu re combina i son avec le b leu . Il faut, dans ce 

cas , se r a p p r o c h e r de l ' o rangé . 

La neu t ra l i sa t ion m a x i m u m d e ce j a u n e avec 

le b leu , dans l ' expér ience d e la toup ie , ou par la 

m é t h o d e L a m b e r t , n 'es t a lors plus le g r i s , ma i s un 

r o u g e pâ le . 

En p a r t a n t du j a u n e , on peu t a r r iver j u s q u ' a u 

rouge , en passan t pa r l ' o rangé , sans t o u c h e r à u n e 

mauvaise combina i son ; t and is que , d u côté opposé 

au c o m p l é m e n t j a u n e , se s u c c è d e n t des c o m b i n a i 

sons plus ou mo ins mauva i ses . 

Après le b leu et le j a u n e , les cou l eu r s c o m p l é 

men ta i r e s les p lus employées sont le violet et le 

j a u n e . Nous en t rouvons les exemple s les p lus f ré -
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q u e n t s dans les v i t raux pe in ts et les t issus de soie. 

Ici encore , si le j a u n e est s a tu ré , il dépasse o rd ina i 

r e m e n t son c o m p l é m e n t dans le sens d u rouge , 

b e a u c o u p p lus r a r e m e n t dans celui du ve r t ; c e p e n 

dant le violet et le ver t n e fo rmen t pas u n e mauva ise 

assoc ia t ion , elle est s e u l e m e n t u n peu froide p a r 

e l l e - m ê m e ; t and i s que d u t c ô t é du rouge , dans la 

n u a n c e du m i n i u m , on a b o r d e des c o m b i n a i s o n s 

mauva i ses . 

La p ré fé rence a c c o r d é e au c o m p l é m e n t co r r igé , 

p a r add i t ion de r o u g e au j a u n e , su r le vér i tab le 

c o m p l é m e n t , n e p e u t recevoi r , j u s q u ' à p r é sen t , d ' ex 

pl icat ion sat isfaisante. Ce fait n 'a p u fixer l ' a t ten t ion 

q u e lo r sque les t ravaux de He lmhol tz et de Maxwell 

e u r e n t é tabl i , d ' une m a n i è r e exac te , la vraie va leur 

des c o m p l é m e n t s . 

Lo r squ ' on t ravai l le avec des cou l eu r s p e u sa tu rées , 

cet écar t , par r a p p o r t aux c o m p l é m e n t s d e ITelmhoItz 

et de Maxwell , se p r o d u i t s p o n t a n é m e n t . En effet, 

vu l'effet dû à la co lora t ion r o u g e à t r e de la l u m i è r e 

dite b l anche , les de rn ie r s ces sen t d ' ê t re les c o m p l é 

m e n t s vrais (voir § 5). 

Il convien t de teni r c o m p t e de cet te observat ion, 

lo r sque les deux cou leu r s , ou s e u l e m o n t l ' u n e d 'e l les , 

sont peu s a tu r ée s . 

Je d i spose d 'un pap ie r j a u n e - s e r i n sa tu ré , d o n 

nan t avec un au t r e pap ie r b l e u - o u t r e m e r , sur la 

toup ie c h r o m a t i q u e , du gr is , voire m ô m e u n gris l é 

g è r e m e n t te in té de r o u g e . Un au t re pap ie r co loré en 

j aune de Naples pâle se c o m b i n e , au con t r a i r e , avec 
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le b leu d ' o u t r e m e r , en un gr is n e u t r e , si on lui 

donne une superficie plus g r a n d e q u ' a u jaune-ser in ; 

le gris est a lors plus c la i r . Si j e place une b a n d e de 

ce pap ie r j a u n e de Naples clair , sur le fond j a u n e -

serin, le p r e m i e r p a r a î t p lus r o u g e â t r e . Le j a u n e -

serin mé langé au b lanc , par le p r o c é d é L a m b e r t 

(§ 5 ) , fourni t une t e in t e semblab le à ce l le du j a u n e 

de Naples . Il r é su l t e , de là, que le j aune - se r in n ' es t 

c o m p l é m e n t a i r e du b leu d ' o u t r e m e r que tan t qu ' i l 

reste s a t u r é ; il cesse de l ' ê t re dès qu' i l s 'éclairci t . 

Les c o m p l é m e n t s du j a u n e - s e r i n pâ le sont tous v io

lacés . 

Le j a u n e - s e r i n pâle ne doit pas ê t re c o m b i n é sans 

nécess i té au b leu d ' o u t r e m e r , e n c o r e mo ins au 

b leu c y a n i q u e . Cette d e r n i è r e associa t ion, que l 'on 

observe souvent su r les verres et les porce la ines m o 

de rnes , e m p l o y é e seu le ou sur fond n e u t r e , est p a r 

e l l e -même m a u v a i s e ; on l ' amél io re , le mieux , au 

moyen du p o u r p r e , pa rce q u e cet te cou leur se mar ie 

éga lemen t b ien avec le j aune-se r in et le b leu cyani

q u e ; elle fourni t , en effet, l ' é l ément qui fait défaut, 

le p o u r p r e et le b leu d o n n a n t e n s e m b l e du violet. 

P o u r a p p r e n d r e à conna î t r e les c o m p l é m e n t s non 

sa tu rés du j aune - se r in c o m p l é m e n t a i r e du bleu d 'ou

t r e m e r , il suffit de m é l a n g e r ce d e r n i e r avec du 

b lanc , pa r le p r o c é d é L a m b e r t . On verra appa ra î t r e 

les te intes violet tes qui se forment , c o m m e cou leurs 

de con t ras t e , l o r sque le j a u n e - s e r i n est app l i qué su r 

fond b lanc (voir § 1 6 ) . 
Si l 'on jux tapose les pap ie r s j aune - se r in et b l e u -

1 4 . 
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o u t r e m e r et si l 'on y ajoute success ivement du 

b l anc , p a r la m é t h o d e de L a m b e r t , en inc l inant con

v e n a b l e m e n t la g lace , on r e m a r q u e q u e le b leu vire 

de p lus en plus au violet et l e j aune-se r in au j a u n e de 

Nap le s ; les deux cou leurs c o m p l é m e n t a i r e s finissent 

par ê t r e r ep ré sen tées par du lilas et du j a u n e de Na 

ples clair . On peu t ainsi , l o r squ ' on travail le, avec 

des cou leurs peu sa tu rées , s ' a ssure r si l 'on c o m b i n e 

ou non les vrais c o m p l é m e n t s . 

P a r m i les pa i res c o m p l é m e n t a i r e s employées seu

les , sans add i l ion de b l a n c ou d ' une au t r e cou l eu r , 

les moins us i tées son t : les ver t s -b leus et les verts 

avec l eu r s associés r o u g e , ou r o u g e - p o u r p r e ; ces 

couples offrent, à un degré t r è s - m a r q u é , le seul d é 

faut des combina i sons de c o m p l é m e n t s , savoir : la 

d u r e t é et l 'éclat t rop t r anchan t . 

Il convient donc de n 'en faire usage q u e sous forme 

d e te intes pâles et non s a t u r é e s ; ainsi, pa r exemple , 

le rose et le vert des t issus de soie. 

Le rouge spec t ra l ou le c ramois i sa turé se t r o u 

vent souvent unis au vert ; ma i s on observe que , dans 

ce cas , les deux cou leu r s ne sont pas m a i n t e n u e s r i

g o u r e u s e m e n t c o m p l é m e n t a i r e s ; le ver t est p lus 

ver t - jaune que ne l 'exige la t héo r i e . De m ê m e , et à 

un d e g r é p lus élevé encore q u e dans l 'un ion des bleu 

et j a u n e sa tu rés , des j a u n e et violet, on d o n n e au 

j a u n e u n e nuance o r a n g é e . 

On observe donc encore ici u n e t e n d a n c e à r e n d r e 

la combina i son plus c h a u d e que ne l 'est la vér i tab le 

combina i son c o m p l é m e n t a i r e . 
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Supposons c h a q u e c o u l e u r c o m p l é m e n t a i r e m i s e 

à sa place d a n s la s p h è r e c h r o m a t i q u e , il est év i 

dent que nous pouvons r a p p r o c h e r d e diverses 

maniè res les d e u x é l é m e n t s d 'un c o u p l e , soit q u e 

nous les pouss ions tou tes deux s i m u l t a n é m e n t vers 

le cent re , en d i m i n u a n t la s a tu ra t ion , en les r endan t 

voisines d 'un g r i s d e m o y e n n e c l a r t é ; soi t que nous 

les obscurc i ss ions en les faisant m a r c h e r ve r s le pôle 

noir , ou b ien e n c o r e que nous les éc la i rc iss ions en 

les r a p p r o c h a n t du pôle b l anc . 

Le d e r n i e r p r o c é d é est f r é q u e m m e n t us i té , et j ' a i 

i nd iqué p lus h a u t les r èg l e s à s u i v r e ; son app l i ca 

t ion , faite d a n s le bu t d ' a m o i n d r i r la d u r e t é d ' une 

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

cou l eu r s c la i res n e conv iennen t p a s tou jour s . De 

m ê m e , il ne sied pas p a r t o u t de modi f ie r u n coup le , 

en d o n n a n t à ses é l é m e n t s u n e t e n d a n c e p lus ou 

mo ins p r o n o n c é e vers le g r i s , les c o u l e u r s p renan t 

par là, pa r r a p p o r t au b lanc ou aux n u a n c e s s a t u 

r ée s , u n a spec t sale et t r o u b l e (§ 16). Il est enco re 

é v i d e n t q u e l ' o b c u r c i s s e m e n t s i m u l t a n é d e s d e u x e o u -

leurs ne p e u t ê t r e app l iqué , c o m m e m o d e d ' a m é 

l iorat ion, q u e d a n s des cas e x c e p t i o n n e l s . Auss i , ne 

r a p p r o c h e - t - o n souvent deux c o u l e u r s q u ' e n dé

p l açan t l ' u n e d 'e l les s e u l e m e n t , o r d i n a i r e m e n t en la 

d i r igeant vers le pôle noi r d e la s p h è r e c h r o m a t i q u e . 

L 'oppos i t ion des te in tes devient pa r là moins du re , 

m ê m e si la c o u l e u r non modif iée est la plus c la i re , 

et si la différence se t rouve a u g m e n t é e d a n s un sens; 

mais c 'est g é n é r a l e m e n t la c o u l e u r la p lu s c laire que 
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l 'on r a p p r o c h e du pôle noi r . On peu t r a t t a c h e r à cet te 

m a n i è r e de p r o c é d e r la géné ra t ion des c o m b i n a i 

sons des tons b r u n s avec les cou leurs compr i se s en t re 

le b leu cyanique et le vert b l eu ; en effet, les c o m p l é 

m e n t s du bleu cyan ique et du ver t b leu, savoir les in

t e r m é d i a i r e s , qu i vont du j a u n e d 'or au ve rmi l lon , se 

t r ans fo rmen t , en se fonçant , en diverses sor tes de 

b r u n s . La c o m b i n a i s o n , si souvent employée , du 

b r u n avec le vér i tab le vert , ne p e u t se d é d u i r e de là, 

ca r le c o m p l é m e n t du vert vrai est le r o u g e - p o u r p r e 

et les tons foncés de ce t t e cou leu r ne sont pas b r u n s , 

ma i s se r a p p r o c h e n t p l u t ô t de ceux c o n n u s sous le 

n o m d e puce . 

U n j a u n e vif et s a tu r é , c o m p l é m e n t a i r e du b leu 

d ' o u t r e m e r , é tan t uni sur la toupie c h r o m a t i q u e avec 

b e a u c o u p de noi r , on o b t i e n t u n ve r t -b run d o n t la 

comb ina i son avec le b l eu d ' o u t r e m e r est p lus favo

rab le que cel le de b e a u c o u p de te in tes ver tes . Les 

c o m b i n a i s o n s , faites à desse in , d u b l eu , et n o t a m 

m e n t d e l ' o u t r e m e r , avec le v e r t - b r u n s 'observent 

chez un g r a n d n o m b r e de m a î t r e s . Ainsi Lorenzo-

Lol to a fondé su r l eu r e m p l o i , non sans succès , 

l'effet c h r o m a t i q u e de t ab l eaux en t i e r s . Ce vert se 

fo rme su r la t oup ie , c o m m e nous l 'avons vu au 

§ 14, par la d iminu t ion égale de la c lar té object ive 

de toutes les l umiè re s c o m p o s a n t le j a u n e ; la sen

sation du rouge d i spa ra î t a lo r s la p r e m i è r e et il 

r e s te du vert , c 'est-à-dire la cou leu r qui , un ie au 

r o u g e sur la r é t i n e , p r o d u i t la sensa t ion du j a u n e . Ce 

p h é n o m è n e s 'observe n a t u r e l l e m e n t d 'une m a n i è r e 
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plus m a r q u é e , l o r squ 'on obscurc i t le j a u n e c o m p l é 

m en ta i r e du viole t ; on ob t ien t ainsi u n ver t t r è s -

voisin de celui d e beaucoup de feuilles, et qui peu t 

ê t re uti l isé p o u r l eur r ep ré sen t a t i on . 

On obscurc i t t r è s - souven t l'une des cou leu r s 

c o m p l é m e n t a i r e s , dans l ' imi ta t ion des objets na tu 

rels . L o r s q u e deux obje ts offrant des cou leurs c o m 

p l émen ta i r e s se t rouvent j ux t aposés , si l 'on c ra in t 

la d u r e t é du con t ras te résu l tan t d 'un contac t i m m é 

dia t , on s ' a r range de m a n i è r e à ce que les par t i es de 

l 'une des c o u l e u r s , les plus voisines de l ' au t re , 

so ient p lus ou mo ins d a n s l ' o m b r e . Dans ce cas , il 

peu t ê t r e ques t ion , dans l ' accept ion p r o p r e du mot , 

d ' un o b s c u r c i s s e m e n t d u c o m p l é m e n t , vu que l 'on a 

devan t soi u n e cou leu r locale d é t e r m i n é e , que l 'on 

modifie d 'une ce r ta ine façon. Si, au con t r a i r e , on 

in t rodu i t d a n s u n dessin une cou leu r foncée, l ' idée 

d ' o b s c u r c i s s e m e n t repose toujours sur u n e h y p o t h è s e , 

et suppose q u e , sans ce r t a ines cond i t ions , on aura i t 

fait u sage de la c o u l e u r plus c la i re , p lus in t ense . 

D 'au t res c o m b i n a i s o n s que cel les des c o m p l é m e n t s 

p e u v e n t offrir le défaut de du re t é . Ce vice ne d é p e n d 

pas tou jours de la d i s tance des cou leurs sur le cercle 

c h r o m a t i q u e . L ' in tens i t é des cou leu r s exerce aussi 

u n e influence t r è s - m a r q u é e sur son appar i t ion . Ainsi , 

l 'associat ion d u vermi l lon et du j a u n e de c h r o m e est 

p lus d u r e que celle du ver t -b leu c o m p l é m e n t a i r e d u 

ve rmi l lon avec le b leu c o m p l é m e n t a i r e du j a u n e de 

c h r o m e , bien q u e les d i s tances respect ives dans les 

deux coup les soient les m ê m e s sur le ce rc le c h r o m a -
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t i q u e . On a soin, d ' après cela, d e d i m i n u e r l ' i n ten

sité du j a u n e lorsqu ' i l est c o m b i n é au r o u g e . P o u r 

u n e ra ison ana logue , les mei l l eurs co lor i s tes ne font 

pas in te rveni r les p igmen t s j aunes les p lus in tenses 

dans la t r i ade rouge, bleu et jaune. Il est vrai que cer

ta ines étoffes de soie offrent des exemples t rès -heu

r e u x de la combina i son du j a u n e vif avec le r o u g e ou 

le b leu , mais la l umiè re b l a n c h e , réf léchie a la surface 

des filamenLs br i l lants de soie, t e m p è r e l ' impress ion 

géné ra l e . 

A b o r d o n s m a i n t e n a n t la s econde cause d ' in

succès d ' u n e combina i son c h r o m a t i q u e . J e veux 

pa r l e r de l ' insuffisance, de la pauvreLé. Une c o m b i 

naison nous s emble pauvre , lorsqu 'e l le m a n q u e de 

b e a u c o u p des l umiè re s qui c o m p o s e n t le b l a n c . Une 

p a i r e d e c o m p l é m e n t s ne p e u t donc j ama i s p é c h e r 

d e ce cô té , vu qu ' e l l e r en fe rme tou t e s les l u m i è r e s 

du b l a n c . O n pour ra i t penser , d ' ap rès cela, q u e l ' in-

suffisance est d ' au t an t plus m a r q u é e que la d i s t ance 

.angula i re des deux cou leu r s sur le ce rc le est p lus 

pe t i te ; ma i s , en réa l i té , la pauvre t é se révèle à nous 

avec plus ou moins de force, p o u r des combina i sons 

equ id i s t an tes . Ainsi, elle est m o i n s sens ib le p o u r le 

r o u g e spect ra l uni au b leu d ' o u t r e m e r , que p o u r l 'as-

soeia l ion de leurs c o m p l é m e n t s , le ver t -b leu et le 

j a u n e ; elle est, au con t r a i r e , plus m a r q u é e dans la 

combina i son de l ' o u t r e m e r et du vert , que dans celle 

de l eu r s c o m p l é m e n t s j a u n e et p o u r p r e . Il s e m b l e 

q u e l ' insuffisance soit plus g r a n d e dans les cas où le 

r o u g e , la cou leur de la l umiè r e d u j o u r , n 'es t pas 
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r e p r é s e n t é e . Une combina i son b ina i re insuffisante 

peu t tou jours ê t re c o m p l é t é e pa r une t ro i s i ème cou

l eu r , q u e l ' expé r i ence a p p r e n d à c o n n a î t r e . 

A cet effet, on app l ique les deux cou leu r s sur la 

toupie c h r o m a t i q u e , d a n s les p ropor t ions où elles 

sont employées en combina i son , et l 'on c h e r c h e 

le t r o i s i ème t e r m e don t l ' addi t ion e n g e n d r e le 

gr is . Le résu l ta t de ce t essai ne fournit pas tou jours 

la cou leu r la p lus favorable p o u r faire d i spara î t r e 

le vice don t nous nous o c c u p o n s . Il n 'est pas i nd i s 

pensab le , en effet, de c o m p l é t e r exac temen t la c o m 

bina ison , au po in t de vue du b l anc , et il i m p o r t e 

b e a u c o u p plus de chois i r la cou l eu r add i t ionne l l e , de 

m a n i è r e à ce que l le fo rme avec les deux pr imi t ives , 

ou au m o i n s avec l 'une d 'e l les , un g rand interval le 

favorable . Yeut-on, p a r e x e m p l e , amé l io r e r la c o m 

binaison d e l ' o u t r e m e r avec le vert, on p o u r r a , sui

vant les cas , faire usage de tou tes les cou l eu r s al lant 

du j a u n e d 'or j u s q u ' a u v io l e t -pou rp re , en passant 

pa r le r o u g e . Dans les dess ins colorés,- i l faut néces 

s a i r emen t t en i r c o m p t e des au t re s cou leurs voisines, 

et n o t a m m e n t de celles du fond. Au lieu de complé 

ter u n e associat ion insuffisante pa r u n e seule cou

leur , on peu t le faire pa r d e u x . On arr ive de ce t t e 

m a n i è r e à r e m p l a c e r u n e combina i son p a u v r e , par 

deux nouvel les combina i sons plus ou m o i n s c o m 

p lè t e s . 

Les combina i sons les plus difficiles à m a n i e r sont 

celles qui sont mauvaises pa r un effet de con t ra s t e 

défavorable . Nous savons q u ' u n e pai re de c o m p l é -
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menl s n e peut souffrir de ce cô t é , vu que la cou l eu r 

de con t ras te d e l 'un est p r é c i s é m e n t l ' au t re , et r é c i 

p r o q u e m e n t . Le con t ra s t e nu is ib le ne peu t d o n c se 

p r o d u i r e que dans des associa t ions p lus ou moins 

insuffisanles. Il est le plus m a r q u é dans les cas où 

l ' insuffisance a t te in t un d e g r é assez é levé ; a in s i , 

dans les combina i sons du m i n i u m avec le c r amoi s i , 

du b leu avec le v io le t ; on l 'observe éga lemen t avec 

p r e s q u e a u t a n t de force d a n s celle du m i n i u m et du 

v io le t -pourpre , et c e p e n d a n t ces deux cou leu r s sont 

p lus é lo ignées l 'une de l ' au t re q u e cel les des coup les 

p r é c é d e n t s . Un couple est dé fec tueux p a r con t r a s t e , 

l o r sque la te in te d e con t ra s t e de l 'une des cou l eu r s 

est suscept ib le de nu i re à l ' au t re , à l aque l l e elle se 

supe rpose . Dans ce cas , ce n 'es t pas s e u l e m e n t la 

combina i son qui est mauva ise , mais ses é l é m e n t s , 

p r i s i so lément , sont a l t é rés et pa ra i s sen t exécutés 

avec des ma t i è r e s p r e m i è r e s de qua l i t é in fé r i eu re . 

Nous avons vu (§ 16), que d a n s les p h é n o m è n e s de 

c o n t r a s t e , il faut t en i r c o m p t e , non - seu lemen t de la 

cou leu r en e l l e - m ê m e , mais encore de sa c l a r t é , de 

sa s a tu r a t i on ; il en résu l te l ' impossibi l i té de d o n n e r 

des règles généra les sur le con t r a s t e nu i s ib l e . Il se 

p r o d u i t dans des cond i t ions t rès -var iab les , suivant 

l ' espèce de m a t é r i a u x avec lesque ls on opè re : que l 

ques exemples vont faire c o m p r e n d r e m a p e n s é e . 

Le min ium doit son feu et ses qual i tés les plus p r é 

cieuses au r o u g e qu ' i l con t ien t . Le cont ras te le plus 

favorable à ce t t e cou l eu r est celui r é su l t an t de l ' op 

pos i t ion du vert ou d u v e r t - j a u n e ; l ep lusdé favorab le , 
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au con t ra i r e , dér ive du rouge -c ramois i et du pour 

p r e ; aussi , app l i qué sur des fonds sa turés de ces 

de rn iè res cou leu r s , le m i n i u m paraît- i l o r angé , p e u 

sa turé et p r e s q u e s emblab l e à un p i g m e n t oc reux . Le 

j a u n e est nécessa i re dans la const i tu t ion des p ig 

ment s ver ts , c la i rs et vifs, p o u r m a i n t e n i r l eu r i n t é 

gr i té , la ra i son de ce t te nécess i té a été d o n n é e à la 

fin du p a r a g r a p h e 14. Si nous venons à oppose r , à u n 

vert de ce t te e spèce , un j a u n e vif, tel que g o m m e -

gut te , nous dé t ru i sons le j a u n e du ver t , p a r un effet 

de cont ras te , et ce de rn i e r devient m a t et peu sen

sible. D 'un a u t r e cô té , les qua l i tés du vert p e u v e n t 

ê t re a l térées pa r un affaiblissement frop m a r q u é du 

b l eu , par r a p p o r t a u j a u n e ; aussi la jux tapos i t ion d 'un 

p i g m e n t bleu donnera- t -e l le un effet de con t ras te 

fâcheux. Le p o u r p r e et le rouge-c ramois i ne sont pas 

suscept ib les de modif ier le vert dans l 'un ou l ' au t r e 

des deux sens p r é c é d e n t s ; et ceux qui re je t ten t , 

c o m m e mauvaises en e l l e s -mêmes , les associa

tions du vert avec le p o u r p r e et le c ramois i ne 

peuvent invoquer u n effet de con t ras te défec tueux . 

Leur s en t imen t d é p e n d de ce que la combina i son 

l eu r s e m b l e t r o p d u r e ou t rop c r i a rde ; le pig

m e n t vert devenu p lus in tense par l ' influence du 

cont ras te favorable s 'é loigne fac i lement du ver t 

des feuilles, qu i r epose la vue , et devient vénéneux , 

suivant l ' express ion souvent us i tée p a r l e s p e i n t r e s . 

Le con t ras te nu is ib le est p lus ou moins sensible 

en t re les m ô m e s cou leu r s , se lon la n a t u r e des m a 

tières p r e m i è r e s qui se rven t à leur p r o d u c t i o n . On 

B)l6CKE. i 5 
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il) Dana la préface. 

s 'expl ique ainsi p o u r q u o i , c o m m e nous l 'avons fait 

observer (1), la b e a u t é indiv iduel le de cer ta ines cou

leurs fait souvent d i spa ra î t r e u n défaut réel dans la 

compos i t ion ; en d ' au t res t e r m e s , nous pouvons n o u s 

p e r m e t t r e , avec des cou l eu r s d 'une g r a n d e beau té et 

de b e a u c o u p de vivacité, des écar ts aux règ les t h é o 

r i q u e s , qu i , dans d 'au t res cond i t i ons , ne p r o d u i r a i e n t 

q u ' u n effet fâcheux . Il est évident , en effet, q u e des 

cou l eu r s vives rés i s ten t j u s q u ' à un ce r ta in point au 

con t ras te qui t end à les affaiblir, t and is q u e des cou

leurs p igmen ta i r e s moins pures se t rouvera ien t pai

la c o m p l è t e m e n t a l t é rées . Des p h é n o m è n e s de ce 

genre ' s 'observent souvent sur les é m a u x et sur les 

v i t raux colorés . Nous conna issons t rois moyens d'at

t é n u e r , non d ' annu le r , les effets d 'un con t ra s t e n u i 

s ible , l o r sque la sépa ra t ion des deux cou leurs ac t i 

ves n 'es t pas p o s s i b l e : l ' o n r e s t r e in t , au tan t q u e 

faire se peu t , les d imens ions superficielles d e l à cou

l eu r a l té ran te ; 2° on c h e r c h e à l ' obscu rc i r . Même 

dans la r e p r o d u c t i o n des objets na tu re l s , où l 'on est 

p lus l imité que dans la compos i t ion des dess ins et 

des o r n e m e n t s créés p a r l ' imaginat ion, on t rouvera 

plus ou mo ins l 'occasion d ' app l iquer ce p r o c é d é ; 

3° on en toure le con tou r res té l ibre d e la cou leur 

a l t é r ée par u n e t ro i s i ème couleur suscept ib le d ' a 

gir pa r con t ras te favorable, et de res t i tue r ce qui a é té 

p e r d u , pa r son con tac t avec l ' au t re . Ainsi , le m i n i u m 

a l t é ré pa r le voisinage avec le p o u r p r e et le cramoisi 
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est renforcé par une oppos i t ion , en sens inverse , du 

ve r t ; de m ê m e , le ver t gâ té par la p rox imi té du 

j aune r e p r e n d u n e pa r t i e de ses qualiLés sous l ' in

fluence du c ramois i , du p o u r p r e ou d u violet . 

Nous n e qu i t t e rons pas l ' é tude des mauvaises 

combina isons sans pa r le r de cer ta ines influences 

intel lectuel les qui ne sont pas à négl iger . 

Chacun sait que l 'œil est éb loui par la r e p r é s e n 

tat ion imagée des ma té r i aux p réc i eux . Ainsi , l ' imi

tation de l 'or, du m a r b r e , du bois de c h ê n e , des 

étoffes damassées , convenab lemen t o r d o n n é s , p e r 

met à un pe in t re d ' a p p a r t e m e n t s ou de t ap i s se 

r ies , d 'un talent t r è s - seconda i r e , de m a s q u e r "pour la 

p lupar t des spec t a t eu r s la méd ioc r i t é de l ' ensemble , 

c o m m e valeur a r t i s t ique . L 'associat ion des idées 

agit d ' au tan t p lus é n e r g i q u e m e n t q u e nous s o m 

mes moins exercés à en faire abs t rac t ion . L'effet 

devient encore p lus d i rec t et p lus i r rés is t ib le , l o r s 

que les objets p réc ieux exis tent en réa l i té , et q u e 

nous pouvons nous conva inc re de leur au thent ic i té ; 

il dér ive non- seu lemen t des qua l i tés e s thé t iques non 

douteuses de ces ma t i è r e s , mais de l ' idée q u e nous 

nous formons de leur valeur et du pr ix d ' acha t . La 

pure té du goût d é p e n d p r é c i s é m e n t de l 'é l iminat ion 

de ces inf luences, tout à fait é t r angè res aux é l é m e n t s 

rée l lement a r t i s t iques , qui seuls doivent ê t re mis en 

ligne de c o m p t e . 

Le bon goût , en l u i - m ê m e , peu t ê t re soumis aux 

lois de l ' expér ience , mais non à des dogmes abso

lus ; aussi la valeur ou la non -va l eu r d ' une t e n d a n c e 
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d é t e r m i n é e res te- t -e l le tou jours dou teuse . Ainsi, 

nous a d m e t t o n s que notre goût est p lus p u r et mei l 

leur q u e celui des J apona i s , et c e p e n d a n t ceux-c i 

on t un style bien a c c e n t u é , qui se re t rouve pa r tou t , 

m ô m e dans leurs p roduc t ions les p lus c o m m u n e s ; 

ce p h é n o m è n e de pers i s tance ne s 'observe , chez les 

peuples de l 'Europe , q u ' a u x é p o q u e s déc idées de 

l ' a r t . Il est vrai, q u e ce style ne satisfait pas no t r e 

g o û t , ma i s d i re en ou t re qu ' i l est m a u v a i s , c 'est 

nous cons idé re r i m p l i c i t e m e n t c o m m e a p p a r t e 

nan t à u n e race h u m a i n e p lu s élevée, mieux o rga 

nisée q u e les p e u p l e s du J a p o n , et il est bien cer ta in 

q u e ceux-c i ne voudron t pas a d m e t t r e ce t te m a n i è r e 

de voir. 

Ce qu' i l y a d e vrai , ce q u e l'on ne peu t n ie r , p o u r 

peu que l 'on soit a r t i s t i q u e m e n t cul t ivé et à que l 

q u e na t ional i té q u e l 'on a p p a r t i e n n e , c 'es t que dans 

l ' appréc ia t ion d ' un objet d ' a r t on ne doi t pas a d o r e r 

le veau d'or. La valeur a r t i s t ique n e d é p e n d pas du 

p r i x de revient , pas plus q u e de la pe ine et des diffi

cul tés matér ie l les nécess i tées pour l ' exécut ion . 

En d e h o r s de ces associa t ions d ' idées , relat ives à 

la valeur pécun ia i re , à la r a re té et au travail d 'une 

p r o d u c t i o n , suscept ib les de modifier nos a p p r é c i a 

t ions , il existe encore d 'au t res inf luences psych iques , 

auxque l les nous ne pouvons ni n e devons nous sous

t ra i re d 'une man iè re abso lue et don t il convient de 

p a r l e r ici. 

L 'a r t o rnementa l nous offre f r é q u e m m e n t la r e 

p roduc t ion des choses de la n a t u r e . Tan tô t on imite 
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avec des p igmen t s colorés les m a t é r i a u x de la na tu re 

m o r t e ; t an tô t ce sont des an imaux e t des p lan tes 

que l'on r é u n i t , avec ou sans formes h u m a i n e s , 

c o m m e moyens de décora t ion , lo r sque leur cou leur 

ou leur f o r m e % s ' y p r ê t e ; d ' au t res fois, enfin, on 

r ep ré sen t e des figures isolées ou des scènes d 'en

semble , ayant une signification a l l égor ique , ou se ra t 

t achan t à des pe r sonnages ou h des événements dé te r 

minés , touteela dans l e b u t d ' occupe r no t re e sp r i t dans 

u n e ce r ta ine d i rec t ion . Bien que l 'on c h e r c h e , en 

généra l , à chois i r les cou leurs d ' après les p r i n 

cipes de la c h r o m a t i q u e , ce l t e imitat ion des objets 

na tu re l s condu i t n é a n m o i n s à des combina i sons de 

cou leu r s , que l 'on aura i t évitées dans la concep t ion 

l ibre d 'un dess in . Ces a s soc i a t i ons , b l âmab le s en 

e l l e s - m ê m e s , dev iennent plus suppo r t ab l e s l o r s 

qu 'e l les sont mot ivées . Sans fo rmule r no t r e pensée , 

nous sen tons v a g u e m e n t qu ' i l doit en être ainsi , 

que les cou leurs r é p o n d e n t à la n a t u r e des c h o s e s , 

et la combina i son p e r d à nos yeux u n e par t ie d e s 

défauts qui n ' au ra i en t pas m a n q u é de nous frap

per d a n s d ' an t res c i rcons tances . Bien p lu s , la seule 

possibi l i té de mot iver in t e l l ec tue l l emen t u n e c o u 

leur suffit pour nous la faire a d m e t t r e c o m m e 

b o n n e . A i n s i , une b a n d e violette in te rca lée en t re 

deux b a n d e s para l lè les , l 'une b leue et l 'autre 

rouge , p r o d u i t un effet désagréab le , cel te disposi t ion 

ne t rouvant pas sa ra ison d ' ê l r e . 11 n ' en est pas d e 

m ê m e p o u r un ca r r é violet, s imu lan t l ' in tersec t ion 

d 'une bande rouge avec u n e b a n d e b leue qui lui est 
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pe rpend icu l a i r e . Je puis , en effet, supposer que le 

dessin r e p r é s e n t e un tissu, et que le ca r r é violet e s t 

p r o d u i t p a r le c r o i s e m e n t des fds b leus et r ouges . La 

jux tapos i t ion de c h a m p s b l eus , ver ts e t j a u n e s est 

t rès -mauvaise p o u r t ou t l e m o n d e ; mais e n d i spo 

sant dans un dessin des ca r reaux b leus et j aunes , de 

m a n i è r e à ce qu 'en se s u p e r p o s a n t pa r t i e l l emen t , ils 

p rodu i sen t un ca r reau p lus pet i t , o n ne sera pas 

i m p r e s s i o n n é t r o p défavorablement si c e d e r n i e r est 

v e r t ; on est, e n effet, a lors d o m i n é pa r la pensée 

qu ' i l n ' y a e n réa l i té que deux espèces de cou leurs 

a m i e s , le j a u n e et l e b l e u , et que le vert se forme, 

en cer ta ins po in t s , par l eur inf luence s imul tanée . 

L' i l lusion n ' a m ê m e pas besoin d 'ÔLre c o m p l è t e ; il 

suffit d 'un s e n i i m e n t vague d e possibi l i té , p o u r 

q u e la combina i son dev ienne s u p p o r t a b l e . Sur cet te 

m é t h o d e repose u n moyen d ' amé l io re r les mauvaises 

combina i sons , sur l eque l nous n 'avons pas encore 

appelé l ' a t tent ion. Cer ta ins o r n e m e n t s pe in t s p ré sen 

t e n t quelquefois , sur u n e seule e t m ô m e par t i e , deux 

cou leurs don t l a j ux tapos i t i on d i rec te p rodu i r a i t 

une mauvaise combina i son , ainsi l e rouge c ramois i 

et l e m i n i u m ; mais elles sont d i sposées de façon 

que l ' une d ' e l l e s passe p rogres s ivemen t à l 'autre-, pa r 

u n e série de dégrada t ions de t e i n t e s . Ce p r o c é d é 

n e doit pas ê t r e r e c o m m a n d é c o m m e bon à imi t e r ; 

m a i s on n e p eu t nier q u e , dans cer ta ins c a s , il n e 

produ i se un effet assez favorable, et que la c o m b i 

naison n e soit b e a u c o u p moins défec tueuse , que s i les 

deux couleurs é ta ient j ux taposées sans p récau t ion et 
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en te intes p la tes . On est por té à suppose r que la 

combinaison défectueuse n 'exis te pas dans l 'objet 

imi té , c 'es t -à-di re dans l ' o r n e m e n t r e p r o d u i t pa r le 

p inceau , que la pa r t i e en ques t ion est un i co lo re et ne 

para î t c ramois ie en cer ta ins poin ts e t rouge m i n i u m 

en d 'au t res , q u e p a r suite, de la na tu re spécia le des 

ma té r i aux et de la na tu re de l ' éc la i rage . La disposi

tion artificielle des couleurs en t re elles a modifié 

une mauvaise combina i son , en la faisant para î t re 

c o m m e un pet i t in terval le , qui cesse de nous i m p r e s 

s ionne r en m a l . 

C o m m e le m o n t r e le spec t r e p r i s m a t i q u e , toutes 

les cou leurs , au moins les cou leurs pu re s , peuvent 

ê t r e t ransformées l 'une dans l ' au t re et sans préju

dice , par la res taura t ion complè t e pa r voie op t ique 

d e s te in tes i n t e r m é d i a i r e s ; mais ce t te observa t ion 

est de valeur seconda i re p o u r les dess ins et les o rne 

m e n t s ; ca r à toutes les époques que nous cons idé

r o n s à bon dro i t c o m m e les me i l l eu res , on a c h e r c h é 

les effets favorables , non dans les dégrada t ions de 

t e in t e s , mais dans l 'opposi t ion franche des cou leu r s . 

L'insuffisance de nos p i g m e n t s ne nous p e r m e t pas 

d ' imi te r avec succès la série des nuances telles 

qu 'e l les se succèden t en réa l i té dans le s p e c t r e ; et 

bien que de hau te s au tor i tés a r t i s t iques aient r e c o m 

m a n d é de p r e n d r e le spec t re ou l 'arc-en-eiel c o m m e 

modè le c h r o m a t i q u e , il n ' en est p a s moins cer ta in 

que cet te règle n 'a pas été suivie dans la compos i t ion 

des dess ins et des o r n e m e n t s , p e n d a n t les me i l l eu res 

époques d e l 'ar t . Les étoffes et les b r o d e r i e s où ce 
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p r i n c i p e se t rouve app l iqué n e sont n u l l e m e n t favo

rab les à son ex tens ion . 

§ 24. — Des raisons ponr lesquel les l 'emploi de l'or offre 

moins de res tr ic t ions que celui des p igments jaunes . 

Nous avons obse rvé , en passant en revue les cou

leurs pr ises i so lément , que l 'or n ' e s t pas soumis 

d a n s son emploi aux m ô m e s règles que les p igmen t s 

j a u n e s . On p e u t d i re , en généra l , q u e l 'o r ne forme 

avec aucune au t r e cou l eu r u n e mauva ise c o m b i n a i 

son, b ien que leur valeur ne soit pas toujours égale

m e n t b o n n e ; ainsi avec le vert de m e r , elle est 

m o i n s favorable qu 'avec le b leu ou le ver t , mais elle 

n 'es t pas a b s o l u m e n t défec tueuse . 

Il est cer ta in q u e l 'associat ion d ' idées , se r a p p o r 

t an t à l 'éclat et à la r i chesse de l 'or , es t d 'un g r a n d 

poids dans ce p h é n o m è n e ; on se t r o m p e c e p e n d a n t si 

l 'on veut le r a t t a c h e r tou t en t i e r à ce t te cause . Un 

des avantages de l 'or , pa r r a p p o r t aux p i g m e n t s 

j a u n e s , rés ide d a n s la mul t ip l i c i t é de ses t e in t e s , 

qu i se s u c c è d e n t souvent su r un peti t espace. Mais 

ce n 'es t pas tout , ca r l 'o r pe in t se c o m p o r t e moins 

b i e n q u e l 'or rée l d a n s ses c o m b i n a i s o n s avec d ' a u 

t r e s cou leu r s , q u o i q u e m i e u x q u e le j a u n e h o m o g è n e . 

P a r son éclat , l 'or possède , su r tou t là où il in tervient 

c o m m e par t ie cons t i tuan te d ' o r n e m e n t s en relief, 

u n e pu i s sance d 'ass imi la t ion plus g rande que les 

p i g m e n t s en g é n é r a l , c a r il réfléchit les cou leu r s en 

v i ronnan te s après les avoir modifiées p a r sa p r o p r e 
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t e in te . L 'or peint des pe in tu res m u r a l e s o r d i n a i r e s 

n'offre plus ce ca rac t è re , d 'où résu l te l'effet t rop 

grossier qu ' i l p r o d u i t dans ce cas . Chez les maî t res 

qui on t m i e u x observé , en en t e n a n t c o m p t e , les 

p h é n o m è n e s de réflexion , l'effet p r o d u i t p a r l 'or 

pe in t est inf iniment p lus favorable, mais il n ' a t t e in t 

j ama i s celui de la réa l i t é , c o m m e chacun peu t s 'en 

conva incre . L 'or do i t donc pos séde r u n e qual i té 

spécia le qu ' aucun p i g m e n t ne peu t r e p r o d u i r e . Cette 

qual i té , c 'est l 'éclat mé ta l l ique . 

Dans le c h a p i t r e affecté aux cou leurs des m é t a u x 

f§ 12), nous avons vu que cet écla t dér ive de leur 

g r a n d e pu i s sance r t f lcct ive, de leur opaci té et de c e 

que la l umiè r e réfléchie à leur surface est co lorée de 

la te in te p rop re d u mé ta l . P o u r l 'or peint , auque l 

on p r ê t e de l 'éclat par une couche de vern is , la 

l u m i è r e de l 'éclat dér ive de celle réfléchie p a r la 

surface du vernis , et est, pa r c o n s é q u e n t , inco lore , ou 

p lu tô t elle garde la t e in te de la cou leu r i nc iden te . 

Aussi est-el le n o n - s e u l e m e n t isolée d e la l u m i è r e 

r ée l l emen t co lorée , mais elle e m p ê c h e m ê m e la 

pe rcep t ion de cel le-c i . 

Chacun sait que l'on ne peut j u g e r de l'effet d'un: 

tab leau , en se p l açan t de m a n i è r e à recevoir la l u 

m i è r e réfléchie à la surface du ve rn i s ; la cou leu r et 

l 'éclat n ' a r r iven t donc pas à ê t re p e r ç u s s i m u l t a n é 

m e n t . Il n ' e n est pas de m ê m e pour l 'or mé ta l l ique . 

La cou leu r et l 'éclat s o n t i n t i n i e m e n t unis ; il n 'existe 

pas de différence en t re la l umiè r e réfléchie s u p e r 

ficiellement et celle qui vient des par t ies plus pro-

13. 
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fondes ; la l umiè r e qui fait b r i l le r le mêla i p rovoque 

en m ê m e t emps en nous la sensa t ion de sa t e in te . 

Aussi possède- t - i l , o u t r e sa h a u t e pu issance réflé

ch issan te , u n e c la r t é de cou leu r que l 'on peu t i m i 

te r , mais non a t t e i nd re avec des p i g m e n t s o rd ina i re s . 

Voilà p o u r q u o i l 'or p e r m e t de réa l i se r des effets 

imposs ib les sans son s e c o u r s ; de là e n c o r e u n e vé

r i table i m m u n i t é p o u r les effets de con t ras tes défec

tueux , q u e l 'on ne r e t rouve nul le pa r t a i l leurs . La 

c o u l e u r peu t ê t r e modif iée p a r le voisinage d ' u n e 

au t re cou leur , mais elle n e peu t ê t re gâ tée , c o m m e 

cela arr ive f r é q u e m m e n t dans l 'associat ion des pig

m e n t s en t r e eux . 

Ces cons idéra t ions r e n d e n t c o m p t e , en g r a n d e 

par t ie , des facilités ép rouvées dans les associa t ions 

rie l 'o r . D 'un a u t r e cô té , ce méta l exerce difficile

m e n t sur les cou l eu r s voisines un con t r a s t e nuis ib le . 

Cette qual i té r é c i p r o q u e t ient à sa p rop r i é t é de réflé

ch i r les cou leurs vois ines, à la mul t ip l i c i t é des 

t e in tes qu'il peu t p r e n d r e par l à , et à ce qu' i l n ' i n 

te rv ient , en surfaces con t inues , q u e dans les cas où il 

ser t de fond; elle dépend en ouLre d ' une au t r e cir

cons tance don t nous al lons pa r l e r . 

L'effet de con t r a s t e , c o m m e nous l 'avons vu plus 

hau t , dér ive essen t i e l l ement d ' une e r r e u r de j uge 

m e n t . Une cou leur isolée ne nous appara î t j ama i s 

aussi sa turée q u ' à côté de son c o m p l é m e n t . Nous 

n 'avons donc pas une idée exacte du poin t de neu 

tral i té qui s épa re les cou l eu r s du gris neu t r e ; nous 

cons idé rons celui-ci c o m m e affecté de la te inte com-
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plémenta i re du fond co lo ré , sur lequel il repose . 

Nous nous t rompons de m ê m e dans l ' appréc ia t ion 

des autres couleurs . La g r a n d e u r de l ' e r r e u r com

mise dépend du degré de sa tu ra t ion q u e nous attri

buons à la couleur qui e n g e n d r e le con t r a s t e , et non 

de la sa tura t ion réelle ; a ins i , un anneau de papier 

gris neu t r e é tan t appl iqué sur u n e surface color iée , 

nous n 'observerons pas le cont ras te avec la m ê m e 

net te té que dans l 'essai de réflexion du § 5, b ien 

que la cou leur du fond agisse d i r e c t e m e n t et sans 

mélange sur no t re œil ; t andis q u e , dans l ' expér ience 

p réc i t ée , la double réflexion sur les surfaces de la 

g lace du verre fait p e r d r e u n e pa r t i e de la lumiè re 

co lorée , et que le res te se m é l a n g e , en ou t re , avec 

la l umiè r e provenant de l ' écran b lanc et réfléchie 

sur la g lace . Dans ce cas , l ' image réfléchie d e l ' écran 

blanc et le second anneau coloré , nous t r o m p e n t sur 

la vér i table couleur du fond, d 'où résul te la ne t t e t é 

r e m a r q u a b l e du cont ras te . 

Une conséquence ana logue , quo ique moins frap

pan te , résul te d 'une a u t r e disposi t ion suscept ib le de 

favoriser l ' e r reur . On place sur le fond co loré et l ' an 

neau g r i s , sur lequel doi t s 'observer le con t ras te , 

un pap ie r b l anc t r a n s p a r e n t . Le con t ra s t e coloré 

appara î t a lors plus m a r q u é qu 'avant , b ien que no t re 

œil reçoive plus de l umiè r e b l a n c h e réfléchie par le 

papier , et moins de lumiè re co lo rée , dont une par t ie 

est a r rê t ée p a r la couver te . Dans no t re pensée nous 

avons m a i n t e n a n t devant nous u n pap ie r b l anc , 

no t re a t tent ion n e se por te p lus au t an t sur la 
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lumiè re co lorée d u fond s o u s - j a c e n t , et nous n o u s 

é lo ignons b e a u c o u p de l ' appréc ia t ion vraie de sa 

cou leur . Si d o n c nous employons une s u b s t a n c e , 

p o u r la c o u l e u r de laquel le nous avons peu de 

t e n d a n c e à éva luer t rop b a s la sa tura t ion , e l le 

sera peu à r e d o u t e r p o u r les effets de con t r a s t e s 

en géné ra l , et p a r conséquen t p o u r les mauvais 

c o n t r a s t e s en par t i cu l i e r . Cet te subs tance c 'est 

l ' o r . 

P o u r j u g e r de la cou leu r d 'un objet , n o u s po r ton s 

n a t u r e l l e m e n t no t r e a t ten t ion sur les par t ies où elle 

appa ra î t le plus ne t t emen t et avec la me i l l eu re sa lu-

ra t ion . Nous n e p r e n d r o n s pas , c o m m e m e s u r e , cel les 

qui sont dans l ' ombre ou qui on t p e r d u l eu r sa tura

t ion par des réflexions superficiel les. 

La sa tura t ion vra ie , et le j u g e m e n t que nous por

tons sur el le , ou l ' idée subject ive de la cou leur des 

c o r p s , sont deux choses dis t inctes et non c o m p a 

r a b l e s ; aussi ne p o u v o n s - n o u s d i re que notre app ré 

ciat ion est t rop faible ou t rop élevée, avant d 'avoir 

t rouvé une uni té de m e s u r e dans un j u g e m e n t a n t é 

r i eu r . D 'après cela, la va leur de no t r e appréc ia t ion 

d é p e n d , non de la sa tura t ion m o y e n n e de toutes les 

par t i es r éun ies , mais de cel le des par t i es qui nous 

s e m b l e n t le plus s a t u r é e s ; elle s 'écar te d ' au tan t plus 

de la sa tura t ion vraie que les au t res por t ions sont 

m o i n s sa turées et p lus é t e n d u e s pa r r a p p o r t à celles 

q u i n o u s on t servi de point de compara i son . En a p 

p l i q u a n t ces cons idé ra t ions à l 'or , il en résu l te q u e 

le j u g e m e n t por té sur la sa tu ra t ion de sa cou leur , 
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c o m p a r é à la vé r i t ab le sa tura t ion , est plus élevé que 

pour n ' i m p o r t e quel t issu coloré avec des p i g m e n t s . 

L ' idée de beau té , a t t r i buée à la cou leu r j a u n e d e 

l 'or, n 'es t pas le résu l ta t d 'une observat ion u n i q u e 

et m o m e n t a n é e ; elle dér ive, au con t r a i r e , d ' un t rès-

grand n o m b r e d ' expé r i ences , toutes faites aux e n 

dro i t s où. la cou leu r de l 'or se réf léchissai t avec le 

plus de s a t u r a t i o n , les au t res par t i es res tant bien loin 

en a r r i è r e sous ce r a p p o r t et , ce qui n 'est pas à négl i 

ger ici, différant p lus de la te inte de l 'or , que dans 

n ' i m p o r t e quel le compos i t ion colorée avec des p ig

m e n t s . 

Tous ceux qui se sont occupés de pe in tu re à l 'hui le 

se r appe l l en t , sans dou te , l ' é t onnemen t qu ' i l s ont 

d û ép rouve r en voyant p e i n d r e l 'or p o u r la p r e m i è r e 

fo i s ; i ls ont dû ê t r e f rappés du n o m b r e varié d e 

c o u l e u r s , t an tô t s o m b r e s et p e u sens ib les , t an tô t 

é t r angè re s que l 'on doit employe r à côté du beau 

j a u n e sa tu ré , du j a u n e d 'o r de no t re i d é e . Le r a p p o r t 

tout spécial en t r e la concep t ion idéale et la vision 

d i r ec t e , r a p p o r t qu 'on n e r e n c o n t r e , avec les m ê m e s 

ca rac tè res , p o u r a u c u n au t r e p i g m e n t , fait qu ' avec 

l 'or , on n 'a que peu ou pas à c r a i n d r e l'effet d 'un m a u 

vais con t r a s t e sur les eou leurs vois ines . P o u r r a i t - o n 

i m p u n é m e n t , s'il en étai t a u t r e m e n t , e n t o u r e r les 

tableaux à l ' hu i le , m ê m e les plus pe t i t s , avec de 

larges c a d r e s do rés , b ien qu ' i ls a ient é té pe in t s et 

t e r m i n é s avant l ' e n c a d r e m e n t , c 'es t -à-di re avant 

qu 'on ait pu tenir c o m p t e d e s p h é n o m è n e s r éc ip ro 

ques de con t ra s t e ? L ' e x p é r i e n c e m o n t r e que le c a d r e 
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d 'or , loin de nu i r e à la p e i n t u r e , la p réserve au con

t r a i r e , j u s q u ' à u n cer ta in po in t , de l ' inf luence exer

cée par la cou leur du m u r où le t ab leau est su spendu . 

M ê m e lo r squ 'on fait usage de cad res no i r s , on a 

soin d ' e n t o u r e r la toile d 'un m i n c e filet d o r é . Cette 

p r a t i q u e ne repose pas su r u n e s imple r e c h e r c h e de 

luxe, car elle n 'es t pas u s i t é e , en géné ra l , p o u r les 

g ravures , m ê m e les p lus p réc ieuses . Il est évident 

q u e l 'on a t t r i bue à l 'or une inf luence h e u r e u s e s u r 

les cou leu r s . En quoi consiste-t-el le ? 

A mon avis, deux points doivent ê t r e pris en c o n 

s idéra t ion sous ce r a p p o r t . 

Un cad re noi r , en con tac t avec des cou leurs sai l

lantes s emble ra i t r epoussé en a r r i è r e là où son relief 

n ' e s t pas a p p a r e n t , et p r o d u i r a i t c e r t a i n e m e n t un 

effet défavorable . L 'or , au c o n t r a i r e , est une cou leu r 

sai l lante. Grâce à son écla t et g râce aussi aux c h a p e 

lets de per les ou a u t r e s o r n e m e n t s que l 'on r e n c o n t r e 

sur les cad res , ne sera i t -ce m ê m e q u ' u n e gou t t i è re 

c r euse , le relief est sens ib le , m ê m e d e loin. Le cad re 

se dé t ache ainsi du fond, et p rodu i t u n e i l lusion te l le , 

que nous c royons r e g a r d e r le sujet pe in t à t ravers 

l 'orifice du c a d r e . D ' u n a u t r e cô t é , il m e s e m b l e que 

le r e p o s et l ' immobi l i t é des -couleurs p i g m e n t a i r e s , 

opposés à l 'état mob i l e de l 'or , agissent d 'une m a n i è r e 

favorable sur l'effet d ' e n s e m b l e . L'éclat est m o 

bile, vu que le pa r tage du clair et du foncé s u r l ' o b 

j e t br i l lan t c h a n g e d ' u n e m a n i è r e frappante avec 

l ' éc la i rage, la posi t ion de l 'observa teur , et des varia

t ions souvent t rès-fa ibles d e pos i t ions . Out re cela, 
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cet éclat possède , par l u i - m ô m e , une cause de m o u 

vement , si j e puis m ' e x p r i m e r a insi . 

Soit a, fig. 4 1 , u n | p o i n t clair sur u n fond o b s c u r , 

l ' image vir tuel le de a fo rmée p a r la glace bc est en 

a'; si les deux yeux sont 

fixés sur le po in t o d e ce t t e 

surface réf léchissante , le 

point o v iendra se pe ind re 

dans c h a q u e œil au c e n t r e 

de la r é t ine , ou p lu tô t au 

point dd! le plus profond 

de la fosse cen t ra l e de la 

r é t i n e , t and is q u e le po in t 

a' se peint en e dans l 'un 

des yeux et en e' dans l 'au

t r e ; c ' es t -à -d i re , dans les 

deux cas , en dedans des 

points d d'. Les deux yeux 
, i / . , i Fig. 41 . — Partage du clair et du 

v e r r o n t d o n c a a d e s p l a c e s B , 6 . 
r fonce. 

différentes p o u r chacun , 

c 'es t -à -d i re doub le , et là où l 'un des yeux voit clair , 

l ' au t re ver ra foncé. Ces r a i s o n n e m e n t s s ' app l iquen t 

non pas s eu l emen t à un poin t , mais à une série de 

po in t s ; ils sont enco re vrais pour une surface cou rbe 

que l conque . Les images d es objels c la i rs , formées pa r 

réflexion sur ce t le surface, ne sont j ama i s en coïn

c idence avec elle, mais d e r r i è r e el le , quelquefois 

aussi devant . Ainsi , pour l ' observa teur qui la fixe, 

les clairs et les o m b r e s ne sont pas éga lement dis t r i 

bués p o u r les deux yeux, et s'il existe r ée l l emen t des 
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Fig. ¡ ¿ 4 , — Projections perspectives de (kux pyramides. 

noire avec des arê tes b l a n c h e s . La p r e m i è r e est 

cons t ru i t e p o u r l 'œil g a u c h e , la s e c o n d e p o u r l 'œil 

d ro i t . Dans ces cond i t ions , on voit u n e p y r a m i d e à 

a rê tes no i res et b l a n c h e s e t à faces gr i ses , m a i s 

cel les-c i b r i l len t , c o m m e si t ou t e la p y r a m i d e étai t 

ta i l lée dans le g r a p h i t e . On est souvent f rappé de la 

fidélité avec l aque l le le s t é réoscope r e p r o d u i t l 'éclat 

du m a r b r e poli , p o u r les vues d ' in té r i eu r d ' a p p a r 

t emen t s . Cet effet dérive de ce q u e dans les deux p h o 

t o g r a p h i e s , en ra ison des pos i t ions différentes ' des 

deux appa re i l s p r o d u c t e u r s , les clairs et les foncés 

images d i s t inc tes , elles sont vues doub le s , l o r sque les 

yeux sont d i r igés su r la sur face b r i l l an te . Jl faudrait 

modif ier la pos i t ion respect ive des deux yeux p o u r 

apercevo i r u n e seule image . Cet effet ne se p r o d u i 

sant j a m a i s avec les objets m a t s , mais s e u l e m e n t avec 

ceux qui sont b r i l l an t s , il révei l le déjà à lui seul le 

s en t imen t de l 'éclat . Une très-belle expé r i ence de 

Dove r epose sur ces p r i n c i p e s . 

On r ega rde au s t é réoscope l ' image c i - jo inte , iig. 4 2 

r ep ré sen t an t les p ro jec t ions pe r spec t ives de deux 

p y r a m i d e s , l 'une b lanche à a r ê t e s no i re s , l ' au t r e 
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des objets br i l lants n e sont pas é g a l e m e n t r épa r t i s , 

et par conséquen t l 'un des yeux voit clair , là où l ' au t re 

voit foncé. P o u r imi l e r dans les images p h o t o g r a 

ph iques t r a n s p a r e n t e s tout l 'éclat des f ragments de 

verre co mp o san t un lus t re , on p e r c e souvent avec 

u n e p o i n t e les endro i t s les p lus éc la t an t s , dans l 'une 

des p h o t o g r a p h i e s . 

On d o i t , d ' a p r è s cela, c o m p r e n d r e ma pensée , l o r s 

que j e dis que l 'éclat possède p a r l u i -même u n e ce r 

ta ine mobi l i t é en oppos i t ion de laquel le le ca lme 

des cou leurs p igmen ta i r e s r e s so r t i r a d ' au tan t mieux ; 

mais on voit , en m ê m e t e m p s , q u e les détai ls de 

fo rme d ' u n e surface sont plus difficiles à d i s t inguer 

et à saisir, si celle-ci est b r i l l an te . Il est donc a b s u r d e 

de d o r e r en poli des objets d 'ar t p las t ique d ' une ce r 

ta ine valeur ; ce t te e r r e u r a été f r é q u e m m e n t c o m 

mise su r des ouvrages en bois ou en m é t a l . 

Géné ra l emen t on ne dore p a s , en poli , les cadres 

sur tou te leur é t e n d u e , mais s e u l e m e n t en cer

ta ines par t i es de leur surface. Le m a t mé ta l l i que 

tel qu 'on l ' ob t i en t en p r a t i q u e , pos sède e n c o r e , 

c o m m e nous l 'avons vu au § 1 2 , un cer ta in écla t qui , 

associé à des surfaces pol ies convenab lemen t d i spo 

sées , suffit à p rodu i r e l'effet dés i ré ; t and is q u ' u n 

cadre doré en poli dans tou te son é t e n d u e réfléchit 

et envoie t rop de l umiè r e dans l 'œ i l , sous cer ta ines 

inc idences . C'est dans l a bon té des combina i sons d e 

l ' o r avec toutes les cou leurs , qu ' i l faut c h e r c h e r l a 

raison de son emplo i f réquent , c o m m e fond, dans 

les compos i t ions c h r o m a t i q u e s . Dans ce cas on abou-
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tit souvent à une cause de pe r t u rba t i on due à un c o n 

t ras te de clar té t r op m a r q u é . On a moins à le c ra in 

d re dans l ' in té r ieur des a p p a r t e m e n t s , où l 'observa

t eu r peu t se p lacer de m a n i è r e à ce q u ' a u c u n objet 

clair ne se réfléchisse sur le fond d 'or ; mais p o u r les 

paro is ex té r i eu res , celles du h a u t n o t a m m e n t , la lu

m i è r e du soleil et des nuées se réf léchi t avec tant 

d ' in tens i té , q u ' a u c u n p i g m e n t n 'es t assez clair p o u r 

rés is ter à l ' obscurc i s sement qu i en r é su l t e . 

Les fabr icants de b r o d e r i e s et les t i sseurs de b r o 

cart ont r econnu de b o n n e h e u r e l'effet défavorable 

d 'un fond t rop br i l lant . Ils on t c h e r c h é à a m o i n d r i r 

ce défaut de d iverses m a n i è r e s . Au moyen âge , le fil 

n ' é ta i t pas o r d i n a i r e m e n t e n t o u r é d ' u n e l a m e m é 

ta l l ique ; il était c o n t o u r n é en spira le avec une lan iè re 

excess ivemen t fine et m i n c e en cu i r ou mieux en 

b a u d r u c h e , do rée avec de l 'or en feuil le. L ' emplo i 

de la b a u d r u c h e a r e m p l a c é c o m p l è t e m e n t celui du 

cui r à pa r t i r d 'une ce r t a ine é p o q u e ( t ) . 

Cette espèce de fil d 'or a pa r e l l e - m ê m e déjà moins 

d 'éc la t q u e le fil m o d e r n e , car il ne possède pas , 

(1) S e m p e r [Ueber den Styl, t . I , t e x t i l e K u n s t ) d i t q u e c e t t e 

e n v e l o p p e se c o m p o s a i t d e p a p i e r d o r é . J e n ' a i r e n c o n t r é c e l t e 

d i spos i t i on q u ' u n e s e u l e fois, s u r u n e étoffe d e f ab r i ca t i on c h i 

no i se e t r é c e n t e . L e s l a n i è r e s d e p a p i e r n ' é t a i e n t p a s e n l a c é e s 

a u t o u r d ' u n fil, m a i s e m p l o y é e s t e l l es q u e l l e s d a n s le t i s s a g e . 

D a n s la r i c h e co l l ec t ion d 'é toffes b y z a n t i n e s , s a r r a s i n e s , ou d e s 

p e u p l e s o c c i d e n t a u x d u m o y e n â g e , d e M . Bock , je n ' a i p u d é 

c o u v r i r u n seu l t i s s u où le p a p i e r d o r é a v a i t se rv i à la c o n f e c 

t i o n d e s fils d ' o r . Le m i c r o s c o p e d o n n e à ce su je t d e s r e n s e i 

g n e m e n t s p l u s c e r t a i n s q u e l a s i m p l e i n s p e c t i o n de l ' a r t i s t e ou 

d u p r a t i c i e n , q u e l q u e h a b i l e s q u ' i l s s o i e n t . 
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c o m m e lui, une surface lisse e l r é f l éch i s san te ; il offre, 

au cont ra i re , u n e sér ie d ' inégal i tés et d ' ondu la t i ons , 

qui d i spersen t p lus i r r é g u l i è r e m e n t la l u m i è r e . Le 

fil mé ta l l ique doré étai t déjà e o n n u et f r équem

men t employé , que c e p e n d a n t les b r o d e u r s sur m é 

tier du Bas -Rhin se serva ient exc lus ivement de 

l 'ancien fil p o u r les fonds, et là où il s 'agissait 

d ' exécu te r en or de l a rges surfaces , tels q u e vê t e 

ment s ou au t re s ohjets , p o u r les par t ies qui devaient 

ressort i r p a r l eu r éclat , ils t ravail laient , au c o n t r a i r e , 

avec un fil e n t o u r é d ' une l ame mé ta l l i que . 

On a aussi c h e r c h é à a t t é n u e r l 'éclat du fond, en 

n ' enve loppan t pas e n t i è r e m e n t le fil cen t r a l avec la 

l an iè re do rée , les tours d e sp i re de ce l te de rn i è r e n e 

se l o u c h a n t pas i m m é d i a t e m e n l , - e t laissant para î t re 

r é g u l i è r e m e n t le fil; ou bien e n c o r e , on môle , aux 

fils d 'or , des fils d e soie j a u n e . Ces deux p r a t i q u e s 

sont encore usi tées de nos j o u r s . 

Nous avons vu quel le hau t e valeur possède l 'éclat 

mé ta l l ique de l 'or dans les app l ica t ions de ce co rps . 

Cet éclat ne peu t ê t r e égalé pa r a u c u n au t r e . C e p e n 

dan t j e ne dois pas négl iger de d i re ici q u e l q u e s m o t s 

de l 'éclat de la soie et de la signification de cet éclat 

dans les app l ica t ions de cel te fibre text i le . La l umiè r e 

réfléchie à la surface du fil d e cocon est incolore . 

C o m m e ces fils ne sont pas i r r égu l i e r s c o m m e les 

grains d 'un p igmen t , et qu ' i l s sont disposés d 'une 

m a n i è r e spécia le , il en résu l te que la l u m i è r e qui y 

pénè t r e n 'es t pas d i spersée i r r é g u l i è r e m e n t , mais 

bien renvoyée dans une d i rec t ion d é t e r m i n é e , dépen-
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dan t de l ' inc idence . L'éclat d e la soie colorée n 'est 

donc pas e n t i è r e m e n t inco lore c o m m e celui d ' une 

surface pe in te et v e r n i e ; il con t i en t à la fois de la 

l umiè re co lorée et d e l à l u m i è r e inco lo re . Cet éclat 

co lo ré , joint à l 'éclat inco lore p r o d u i t par la l umiè re 

réf léchie super f ic ie l lement et à la beau té des cou

leurs que la soie est suscep t ib le de p r e n d r e , expl ique 

la poss ib i l i té de ce r t a ines l icences pe rmise s dans le 

t issage de la soie et dont le r é su l t a t serai t défec tueux 

avec d ' au t res fibres. La laine r ivalise avec la soie et 

la su rpasse m ô m e , au poin t de vue de la beau té d e s 

c o u l e u r s , mais elle res te loin d e r r i è r e elle quan t h 

l 'éclat . A u c u n e cou l eu r ne gagne plus par l 'éclat que 

le j a u n e ; aussi la soie j a u n e , en ra ison m ô m e de cet te 

qua l i t é , es t -e l le d 'un emplo i b e a u c o u p p lus é t endu 

q u e n ' i m p o r t e quel le au t r e m a t i è r e filamenteuse. 

Dans les étoiles don t la colora t ion r epose sur la t r i ade 

rouge, bleu et jaune, les deux p r e m i è r e s cou leu r s 

sont souvent exécu tées avec de la la ine , t and i s que la 

d e r n i è r e est r e p r é s e n t é e , avec ra i son , par de la soie. 

On a u g m e n t e encore l ' imi ta t ion du reflet d o r é o b t e 

nu avec la soie j a u n e , en fa isanlusage de deux te in tes , 

l 'une j a u n e clair , l ' au t re plus foncée et t i r an t à l ' o 

r a n g é , et en les j ux l aposan t sous forme de pet i t s des 

s ins . Il es t encore poss ible de faire in te rveni r t rois 

cou l eu r s ou p lus , en les d i sposant , si la na tu re d e 

l ' o r n e m e n t ou de la par t ie j aune du dessin le p e r m e t , 

de façon à faire ressor t i r l ' in tent ion d ' imiter l ' o r , 

c o m m e dans l 'or pe in t . C e d e r i n e r p rocédé appa r t i en t 

à une t e n d a n c e q u e l 'on ne peu t r e c o m m a n d e r au 
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point de vue a r t i s t ique , b ien qu 'e l le t rouve de n o m 

b r e u x a d h é r e n t s pa rmi le pub l i c . 

§ 25. — De l 'étendue que l'on doit donner aux couleurs 

i so lées e t des équivalents chromatiques de Fie ld . 

Il est évident que l'effet p r o d u i t pa r u n e compos i 

t ion ne d é p e n d pas u n i q u e m e n t de l ' espèce et de 

l ' agencemen t des cou l eu r s , mais q u e l ' e space a t t r i 

bué à c h a c u n e d 'e l les doit ê t r e pris en cons idéra t ion . 

J u s q u ' à p résen t , on m a n q u e de règles généra les , per

m e t t a n t de prévoir cet te influence et de ca lculer d 'a

p rès cela l 'espace à d o n n e r à c h a q u e cou leu r ; nous ne 

pouvons nous flatter à cet égard d ' une sc ience qui 

nous fait défaut. Les ouvrages angla is , les plus r é c e n t s 

et les p lus es t imés , r e p r o d u i s e n t à ce sujet des lois 

fondées sur la c h r o m o m é l r i e de F ie ld , et c e p e n d a n t , 

p o u r peu qu 'on soit versé dans les p r o g r è s r écen t s de 

la sc ience , on c o m p r e n d que la m é t h o d e de Fie ld est 

inappl icable p o u r la solut ion du p r o b l è m e q u e nous 

pour su ivons . 

En quoi consis te ce t te m é t h o d e ? 

Fie ld cons t ru i t t rois p r i s m e s c reux à paro is t r a n s 

pa ren te s en verre et les r e m p l i t , l 'un avec de la te in

t u r e de g a r a n c e , le s e c o n d avec une t e in tu re é t e n 

d u e de safran, le de rn i e r avec u n e solut ion d e su l 

fate de cuivre . Les so lu t ions sont p r é p a r é e s de façon 

à offrir, dans les idées de F ie ld , la m ê m e in tens i té 

de cou leu r . Les p r i s m e s sont mun i s d ' u n e division 

al lant de la base au s o m m e t , c h a q u e por t ion d ' u n e 

couche l iqu ide c o r r e s p o n d à u n e épa isseur d é t e i -
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Fig. 43. — Chromomè-
tre de Field. 
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m i n c e . Les t rois p r i s m e s sont réunis p o u r cons t i t ue r 

u n appare i l don t l a f i g u r e 4 3 d o n n e 

u n e idée ; ils sont mobi les et peuvent 

gl isser les uns sur les au t res . Field 

d o n n e a cet i n s t r u m e n t le n o m de 

chromomètre. En r e g a r d a n t à t ravers 

deux ou trois de ces p r i s m e s j u x t a 

posés , il c h e r c h e la posi t ion don 

nant des cou leu r s mé langées dé ter 

m i n é e s . La compos i t ion de ces cou leurs est fournie 

pa r les épa isseurs des couches l iquides employées . Le 

t ab l eau ci-joint r é s u m e les résu l ta t s fournis par ce t te 

m é t h o d e et publ iés dans sa Chromatographie. 
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L'hypo thèse fondamenta le sur laquel le Field ap

pu ie s o n p rocédé e x p é r i m e n t a l , celle des t rois cou

leurs p r i m a i r e s , bleu, rouge et jaune, e s t , c o m m e nous 

le savons déjà, i n sou tenab le . E t i n d é p e n d a m m e n t de 

cela, l 'usage qu' i l en fait es t défec tueux. Ainsi il ne 

mé lange ses cou leu r s que par voie de sous t rac t ion 

(voir § \ \ ) . Il enlève success ivement à la l umiè re 

b l anche , au moyen de mil ieux absorban t s , des cou

leurs qui r éun ies fo rment le b l a n c ; le res te é tai t 

donc encore b l a n c . D 'au t re par t , il enlève à la lu 

m i è r e b l a n c h e des por t ions de l umiè r e qui , r éun i e s , 

donna i en t le b leu cyan ique ; le res te doiL ê t r e o r a n g é . 

En t ro i s i ème l ieu , il s épa re success ivement de la 

lumière b l a n c h e des r ayons colorés don t l ' assoc ia

tion formerai t le p o u r p r e ; le r é s idu était f o r cémen t 

vert , et ainsi de su i te . 11 m e s u r e ensui te l ' épa i sseur 

des mil ieux abso rban t s , et en dédu i t la compos i t ion 

des c o u l e u r s . Il est donc évident , que ces données 

ne s ' appl iquent qu ' aux mé langes de cou leurs pa r 

sous t rac t ion . 

Elles peuvent servir dans les mé langes p i g m e n -

taires faits en vue d ' un bu t t e c h n i q u e , et n o t a m m e n t 

des cou leurs t r a n s p a r e n t e s où le p r inc ipe de sous

t ract ion d o m í n e l e p lus . Mais , m ê m e dans ce cas , la 

g rande variété de p i g m e n t s d ivers , en fait un g u i d e 

peu sûr. El les sont tout au p lus suscep t ib les de p r ê t e r 

un appu i au d é b u t a n t dans l 'ar t de la pe in tu r e , j u s 

qu ' à ce q u e la p r a t i q u e et l 'usage j o u r n a l i e r des ma

t ières do n t il se sert a ient r e n d u inut i les p o u r lui des 

règles d e ce g e n r e . 
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Que peuven t avoir de c o m m u n les résul ta is de 

Fie ld et la m e s u r e de l ' é t e n d u e des cou leu r s dans 

une compos i t ion c h r o m a t i q u e ? c o m m e n t se p r ê t e n t -

ils au calcul de l ' équ i l ib re des c o u l e u r s ? 

Après avoir déve loppé la t h é o r i e des équivalents 

c h r o m a t i q u e s de F ie ld ,Owen J o n e s (1) s ' expr ime a ins i : 

K Les cou leurs doivent ê t r e un ies de façon q u e l 'en

s e m b l e , vu de lo in , appara i s se avec un ton de c o u 

leur- neu t ra l i sé « (should présent a neutralizcd bloom, 

voir la préface) . » Pa r la vision a d i s tance , les c o u 

leurs se mé langen t p a r add i t ion su r la r é t i n e . 11 es t 

d o n c évident q u e , dans ce cas , les équiva len ts de 

Field ne sont pas capab les d e nous servir de po in t 

d ' appu i . P o u r satisfaire la loi p r écéden t e , servons-nous 

de la toupie c h r o m a t i q u e , a p p l i q u o n s les cou leurs 

d o n t nous voulons faire usage , su r des d i sques , et 

d i sposons - l e s de façon à e n g e n d r e r du g r i s ; enfin 

m e s u r o n s les va leurs angula i res de c h a c u n e d 'e l les . 

Les espaces qui sont à affecter aux cou leu r s dans le 

dessin sont d i r e c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l s à ces va

leurs . Tel le sera i t la m a r c h e à suivre si la p r e s 

c r ip t ion d 'Owen J o n e s étai t justifiée en généra l ; ma i s 

il n ' en est r ien . 

La règ le de c o m p e n s a t i o n se re t rouve d ' une m a 

nière b e a u c o u p plus généra le et p lus m a r q u é e d a n s 

l 'h is toi re de la p e i n t u r e que d a n s l ' o r n e m e n t a t i o n , 

et c e p e n d a n t elle n'y est pas suivie dans le sens exigé 

par Owen J o n e s . Tous ceux qui ont q u e l q u e p r a t i q u e 

(1) 0 - w e n J o n e s , Grammar of Ornaments, p r o p o s i t i o n 22 . 
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de la compos i t ion des cou leurs par addi t ion , peuvent 

s 'en convaincre pos i t ivement et c l a i r emen t par l'exa

men des œuvres des g r a n d s color is tes . 

La compensa t ion e s thé t ique ne relève pas des 

nombres de la compensa t ion p h y s i q u e ; j u s q u ' à p ré 

sent on n 'a pu la r é s u m e r pa r des lois posi t ives et 

on doit l ' abandonne r au tac t de l ' a r t i s te . 

La théo r i e ne fait que lui i n d i q u e r c o m m e n t on 

peut c o m p e n s e r , mais elle ne lui di t pas c o m m e n t 

on doit le faire, dans un cas d o n n é . L 'emplo i d e la 

t r iade rouge, bleu et jaune, qui j oue un si g rand rô le 

dans l 'his toire de la peinLure et dans l ' o rnemen ta t i on , 

s 'expl ique généralement en a d m e t t a n t q u e le c o m 

p lémen t du rouge , le vert, est par tagé en ses deux 

composan te s , le jaune et le bleu; ces deux de rn i è r e s 

c o m p e n s e r a i e n t le r o u g e . Nous savons m a i n t e n a n t 

que ce t te i n t e rp ré t a t i on est inexac te . Le j a u n e et le 

b leu sont c o m p l é m e n t a i r e s , l 'un pa r r a p p o r t à 

l 'autre . Le rouge res te donc sans c o m p e n s a t i o n ; il 

est vrai qu ' on sura joute souvent du vert à la t r i ade 

s imple , mais sans nécess i té abso lue . La règ le d e 

compensa t ion app l i quée aux œuvres d 'a r t , aux ta

b leaux, n ' ex ige pas q u ' a u c u n e cou leur ne soit en 

excès ; elle d e m a n d e s e u l e m e n t que l ' en semble des 

cou leurs ne soit pas r e s t r e in t à une fraction du cerc le 

c h r o m a t i q u e , et que la p r é d o m i n a n c e d 'une cou

leur ne soit pas te l le , qu 'e l le impose son ca rac t è r e à 

toute l 'œuvre . Un tab leau ne doit ê t re ni b leu , ni 

vert, ni rouge , ni j a u n e . 

Ainsi r e s t r e in t e , cet te loi de compensa t i on n ' es t 

16 
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m ô m e pas app l icab le à l ' o r n e m e n t a t i o n . El le c o n d u i 

ra i t , en fin de c o m p t e , à nous i n t e rd i r e l 'usage de 

c h a m b r e s ver tes , b l eues , r o u g e s . 

Dans ma pensée , il est i m p o s s i b l e , q u a n t à p r é 

sent , de fo rmule r des règles géné ra l e s , suscept ib les 

de fournir les d i m e n s i o n s respec t ives à a t t r ibue r à 

c h a q u e c o u l e u r d ' u n e compos i t ion . 

P a r con t r e , le m o m e n t m e semble venu d e par le r 

de l ' impor t ance var iable des cou leurs dans la p o l y 

c h r o m i e en géné ra l . P r e s q u e tous les a u t e u r s , qui ont 

éc r i t sur la compos i t i on des cou l eu r s , m e t t e n t en 

p r e m i è r e l igne l 'usage du rouge , du bleu et du j a u n e , 

et au second r ang celui des a u t r e s cou leu r s . Ils s ' ap 

pu i en t p o u r é tab l i r l eu r op in ion , en pa r t i e sur u n e 

théor i e scient i f ique, en pa r t i e sur l 'h is to i re de l 'art . 

On voit , en effet, les t ro is p r e m i è r e s cou leurs d o 

m i n e r dans les anc iennes pér iodes et chez différents 

p e u p l e s ; ce n 'es t q u e p lus t a rd , et c o m m e on l 'ad

m e t , p a r sui te du d é p é r i s s e m e n t du goût , que le 

vert acqui t p lus d ' i m p o r t a n c e ( 1 ) . 

P o u r ce qui c o n c e r n e la t h é o r i e scient i f ique, n o u s 

n 'avons qu ' à d i re q u e c'est celle des trois cou leu r s 

( 1 ) O w e n J o n e s [Gramm. of Orn., p r o p o s i t i o n 1G) d i t b i e n 

q u e l 'on n e doi t e m p l o y e r tes c o u l e u r s p r i m a i r e s q u e s u r d e p e t i t e s 

é t e n d u e s el e n p e t i t e s m a s s e s , e t l e s é q u i l i b r e r , les r e d r e s s e r p a r 

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

Mai s on c o m p r e n d r a i t m a l l a p e n s é e de cet h o m m e d i s t i n g u é , si 

l ' on s u p p o s a i t q u ' i l a v o u l u p r e s c r i r e d e p e i n d r e les g r a n d e s 

m a s s e s e n o r a n g é , v e r t , v i o l e t , c i t r i n , b r u n r o u g e e t v e r t o l i v e . 

Il C3t é v i d e n t q u ' i l n ' a t t a c h e i>as a u x e x p r e s s i o n s de F i e l d l e u r v a 

l e u r o r i g i n a i r e , e t q u ' i l a p l u t ô t en v u e le d e g r é de s a t u r a t i o n 

d e s c o u l e u r s q u e l e u r p l a c e s u r l e c e r c l e c h r o m a t i q u e . 
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pr imai res , rouge, bleu eljaune, d'où, na î t ra ien t toutes 

les au t res , p o u r m o n t r e r qu 'e l le est inexac te . Il en a 

déjà été ques t ion au § 14. Rappe lons en ou t r e qu ' au 

cun p r inc ipe d é t e r m i n é n 'a gu idé dans le choix de 

ces cou leurs p r ima i r e s fondamenta les . On a pr is 

a rb i t r a i r emen t , dans les cerc les c h r o m a t i q u e s p u 

bliés, la g o m m e - g u t t e p o u r le j aune p r i m a i r e ; le b leu 

de P rus se , quelquefois l ' o u t r e m e r , p o u r le bleu. 

Quant au rouge , on est si peu d ' a cco rd , q u e les uns 

le r e p r é s e n t e n t pa r du vermi l lon et d ' au t res pa r du 

ca rmin . Quelles ra i sons a- t -on à d o n n e r p o u r p r é 

férer le bleu de P russe au bleu d ' o u t r e m e r , p o u r 

chois i r la g o m m e - g u t t e p lu tô t q u ' u n j a u n e p lus 

r o u g e ou p lus ve r t ? 

Quant à la preuve fournie par l 'h is toi re de l 'art , 

il res tera i t à é tabl i r , que ce sont r ée l l emen t les p é 

r iodes les p lus anc iennes dont le goû t é tai t le plus 

pu r , et que le choix des couleurs observées sur les 

vestiges des m o n u m e n t s de ce t e m p s , arr ivés j u s q u ' à 

nous , a été u n i q u e m e n t a m e n é par des cons idé ra 

t ions e s t h é t i q u e s . On p e u t objec ter que l ' h o m m e a 

dû c o m m e n c e r par chois i r les couleurs p o u r l e s 

quel les il disposai t de p igmen t s s tables , en quant i t és 

suffisantes. 

A toutes les époques et dans tous les pays , le pr ix 

et la sol idi té d 'un p i g m e n t on t plus c o n t r i b u é à ses 

appl ica t ions é t e n d u e s , que le bon goût. C'est à des 

ra isons de ce genre qu'i l faut a t t r i b u e r la pe in tu re 

rouge don t on couvre encore au jourd 'hu i les po r t e s 

et les c lô tures dans ce r t a ines par t i es du n o r d de 
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l 'A l l emagne ; ainsi q u e l ' emplo i du d r a p rouge ga

r a n c e p o u r les pan ta lons d 'un i fo rme de l ' a rmée fran

çaise . 

Ces cou leurs d o m i n a n t e s c o r r e s p o n d e n t - e l l e s , en 

géné ra l , aux cou leurs p r i m a i r e s de nos théor i c i ens? 

Lorsqu 'on par le d 'un r o u g e p r ima i r e , on m ' acco r 

de ra q u e l 'on do i t e n t e n d r e le r o u g e e x t r ê m e du 

spec t r e . Or oh n'a pu r e p r o d u i r e ce r o n g e , avant 

l ' invent ion du ca rmin et de la l aque . 

Les r e p r é s e n t a n t s réels du rouge sont , dans la 

p e i n t u r e m u r a l e : les t e r r e s rouges , le vermil lon et 

le m i n i u m ; si nous y a joutons la série des ocres et 

des t e r r e s j a u n e s , nous ne t rouvons pas de l acune 

r épondan t à la cou l eu r seconda i re qui doit m a n q u e r , 

c 'es t -à-di re à l ' o rangé . Autan t q u e nous pouvons le 

savoir, le b leu étai t e m p l o y é , aux me i l l eu re s é p o 

ques , avec des nuances var ian t depu i s l ' o u t r e m e r 

j u squ ' au b leu t u rquo i se . Il n e res te d o n c que le vert 

d o n l l ' u s a g e n 'é ta i t pas aussi r é p a n d u qu ' au jourd 'hu i ; 

q u a n t au violet, il avait u n e ce r t a ine i m p o r t a n c e en 

t e i n t u r e , c o m m e n u a n c e du p o u r p r e , mais il étai t 

tou t aussi peu ut i l isé que de n o s j o u r s , dans l ' o rne

m e n t a t i o n a r ch i t ec tu ra l e . 

Tel est auasi , j e le c ro is , le po in t de vue où il con

vient de se p lacer en p ra t ique , toutes les fois qu ' i l 

s 'agit d 'un bu t i m p o r t a n t , tel que l ' o rnementa t ion 

ex té r i eu re et i n t é r i e u r e de m o n u m e n t s . Toutes les 

fois que l 'on fera in te rveni r des cou leurs re la t ivement 

s a tu rées , c 'es t aux te in tes b l eues , rouges et j aunes 

que l 'on aura r e c o u r s , sans exc lure les t e rmes in te r -
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m é d i a i r e s orangés et les tons p lus c la i rs , qu i souvent 

ne sont plus r e c o n n u s avec p r o m p t i t u d e c o m m e a p p a r 

tenant à l ' o rangé . On ne donne ra j amais au vert u n e 

position dominan t e et m o i n s encore au violet, que l le 

que soit sa n u a n c e , qu 'e l le s 'appel le violet b leu , vio

let vrai ou violet p o u r p r e . Ces cou leurs fo rment la 

par t ie la moins appl icab le de tou t le cerc le c h r o m a 

t ique , dans la g r a n d e o r n e m e n t a t i o n a rch i t ec tu ra l e . 

Quelle est donc la cause de ce t te p ré fé rence acco r 

dée à cer ta ines cou leu r s pa r r a p p o r t à d ' a n t r e s ? 

On ne peu t c o n t r e d i r e ceux qui l ' a t t r ibuen t à u n e 

influence i n t e r n e et c a c h é e , ana logue à celle qui fait 

que la saveur sucrée est, en géné ra l , ag réab l e , cel le 

de l ' amer et de l 'ac ide désagréab le ; tandis que dans 

b e a u c o u p de cas, c e p e n d a n t , la saveur sucrée nous 

r é p u g n e et q u e nous r e c h e r c h o n s l ' a m e r t u m e et le 

goût ac ide . La n a t u r e in t ime de la cou leur , soit 

qu ' on l 'envisage c o m m e c o m p o s é e , soit qu 'on veuille 

la cons idé re r , à tor t , c o m m e s imple , ne nous fournit , 

à ce sujet, aucun éc la i rc i s sement ra t ionne l . 

J e s ignalerai u n e influence ex té r ieure qui a pu agi r 

su r nous et modifier dans un ce r ta in sens no t re m o d e 

d ' app réc i a t ion . Celte influence c 'est la cou leu r du 

ciel . 

En y c o m p r e n a n t les p h é n o m è n e s colorés de l ' au

ro re et du c o u c h e r du soleil, le ciel offre tou tes les 

cou leurs que j ' a i dés ignées c o m m e préférées , tandis 

que les a u t r e s , si elles n 'y m a n q u e n t pas tout à fait, 

n 'y para issent au mo ins qu ' en second o r d r e . Le vrai 

j a u n e de c h r û m e clair , le j aune ser in, don t les effets 

1 6 . 
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sont éne rg iques , mais qui est difficile a m a n i e r dans 

les compos i t ions c h r o m a t i q u e s , et ne peut qu ' excep

t ionne l l ement ê t r e é ta lé su r de g r a n d e s surfaces , 

m a n q u e à peu p rès e n t i è r e m e n t au firmament. La 

t e in t e j a u n e du ciel, au m o m e n t du c o u c h e r , appa r 

t ient à la catégor ie du j a u n e de Nap le s ; et ce pig

m e n t est , c o m m e nous le savons , d 'un usage p lus 

c o m m o d e ; il se c o m h i n e mieux et s 'étale sans deve

n i r choquan t su r des surfaces plus é t endues . Mais, 

d i ra- t -on, si la cou leu r du ciel nous d o m i n e par sa 

m a s s e , et exerce su r nous une influence p r é d i s p o 

san te , p o u r q u o i n 'en serait-il pas d e m ê m e du vert 

des p rés et des forêts, si r i c h e m e n t r e p r é s e n t é dans 

la n a t u r e ? Cet te object ion n 'es t pas sé r ieuse et sou-

t enab le , quel le que soit l 'opinion q u ' o n se forme sur 

ce t te ques t ion . Le ver t le plus frais et le p lus vif, 

offert par la végéta t ion , n ' e s t de loin pas c o m p a r a 

b le en in tens i té aux cou leu r s du ciel . 

Tous les paysagis tes savent de c o m b i e n ils doi

vent s u b o r d o n n e r le vert p o u r le r e n d r e suppor t ab le ; 

tout p i g m e n t ver t non mé langé para î t du r et c h o 

quan t . Malgré cela le r a p p o r t de vivacité est toujours 

bien moins p r o n o n c é dans le paysage pe in t que dans 

la réa l i té . Il suffit, p o u r s'en convaincre , de se r a p 

pe le r combien l 'opposi t ion du clair et de l 'obscur 

dépasse dans la n a t u r e celle de l ' image , de combien 

la c lar té rée l le l ' empor t e sur celle de nos cou leurs 

les plus claires (voir §§ 3 et 4); aussi le p e i n t r e doi t -

il c o n s t a m m e n t n o u s faire i l lusion, en r e m p l a ç a n t pa r 

des cou leurs pâ les , c ' es t -à -d i re mé langées à b e a u -
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coup de b l anc , les cou leu r s na ture l les qu i nous a p 

para issent b l anchâ t r e s par le fait de leur c la r t é , et 

qu' i l ne peu t imi te r fidèlement avec ses m o y e n s 

d 'act ion. Si nous s u b o r d o n n i o n s le vert aux cou

leurs a t m o s p h é r i q u e s , dans nos compos i t i ons c h r o 

mat iques , c o m m e il l 'est dans la n a t u r e , nous ne 

r encon t r e r ions aucune difficulté dans son emplo i . 

On peu t se d e m a n d e r encore d 'où vient la préfé

rence des Or ientaux p o u r le vert , a lors que la na tu re 

n 'en offre que p e u d ' exemples à leurs yeux . Il est 

p robab le qu 'e l l e dér ive d ' une associa t ion d ' idées et 

d 'une c royance re l ig ieuse . P o u r eux, la sensa t ion du 

vert se r a t t a c h e à l ' idée de l ' o m b r e des p a l m i e r s , 

du r e p o s , de la f r a î c h e u r , de la fertil i té et de 

l ' abondance . D 'un au t r e côté , le ver t étai t la cou leur 

favorite d e M a h o m e t ; l ' é t enda rd q u e suivaient ses 

adep tes en allant à la g u e r r e sainte était vert . Son 

a m o u r du vert dérivai t- i l aussi d 'une associa t ion d' i

dée s , ou d ' une disposi t ion na tu re l l e et pe r sonne l l e? 

Nous n 'avons pas à r é s o u d r e ce t te ques t ion p o u r 

des individual i tés spécia les , pas p lu s q u e nous n 'a

vons à c h e r c h e r p o u r q u o i tel d r a p e a u est rouge et 

tel a u t r e ver t . 11 nous suffit de r a p p e l e r q u e l ' in

fluence de cet h o m m e r e m a r q u a b l e , dans le d o m a i n e 

de la re l ig ion et de la po l i t ique , a pu s ' é tendre à ses 

goûts pe r sonne l s e t l e s impose r à des peup les en t ie rs , 

sous le voile de la sa in te té . 

Arr ivons au violet . Cette cou l eu r se déve loppe 

quelquefois d 'une m a n i è r e assez é t e n d u e dans les 

paysages du soir ; quo ique son appar i t ion soit mo ins 
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f réquente que celle d u b leu , du rouge et du j a u n e , 

ainsi que des i n t e r m é d i a i r e s placés e n t r e les deux 

d e r n i è r e s cou leu r s . La sa tura t ion est toujours moin

d re q u e celle du b leu , il est é g a l e m e n t moins s a t u r é 

et m o i n s in tense que le rouge et le j a u n e . 

Le violet se fo rme e n c o r e p a r le con t ra s t e exe rcé 

par le ciel j a u n e d u soir , sur la b r u m e b l a n c h â t r e el 

t e in té de rouge par le reflet des par t ies s u p é r i e u r e s 

du ciel , p l acée e n t r e nous et les po in t s de vue o b 

scur s qu i l imi ten t l 'hor izon occ iden ta l . 

D 'après les lois des mi l i eux t roub les , ce t te b r u m e 

b l a n c h â t r e s emble b l e u â t r e ; u n éc la i rage r o u g e â t r e 

la colore donc en violet, et ce t t e de rn iè re te in te est 

encore fo r tement re levée pa r le con t ra s t e avec le 

j a u n e , qui lui d o n n e p lus de sa tura t ion qu' i l n ' en a 

r é e l l e m e n t . 

Not re peu d ' ap t i t ude à s u p p o r t e r la p r é d o m i n a n c e 

du violet dans le paysage est b ien é tabl ie , pa r l'effet 

pén ib l e qu ' exe rcen t sur n o u s les paysages où c e t t e 

n u a n c e est m a r q u é e , lo rsqu ' i l s sont p lacés dans u n e 

expos i t ion a r t i s t i que à côté d ' au t r e s p lus s a i n e m e n t 

co lorés . S i , au con t r a i r e , nous s u b o r d o n n o n s le 

violet c o m m e il l 'est d a n s la na tu re , si nous d imi 

nuons sa sa tura t ion par r a p p o r t au r o u g e , au b leu 

et au j a u n e , il devient ap te à e n t r e r dans les c o m p o 

si t ions c h r o m a t i q u e s , fussent-el les m ô m e à g r a n d e s 

d i m e n s i o n s . Ce n ' es t j a m a i s c o m m e base de co lora

t ion qu ' i l convient de l ' employer , mais il r e n d r a d e s 

services en a u g m e n t a n t le n o m b r e des cou leu r s de s 

t inées à p r o d u i r e de la var ié té . 
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En a r c h i t e c t u r e , il n 'y a q u ' u n violet t r è s - p e u 

sa turé , c 'est à - d i r e u n e cou leur qu ' on p e u t appe l e r 

g r i s - r o n g e â t r e ou m i e u x g r i s -b l eu - rougeâ t r e , qui 

p o u r r a ê t r e employé su r u n e g r a n d e é t e n d u e . Or, 

c'est p r é c i s é m e n t ce t t e te in te qui se p r o d u i t au fir

m a m e n t et c o m m e te in te de nuages , le soir , b ien 

plus f r équemmen t q u e le violet s a t u r é . 

En che rchan t à faire ressor t i r la poss ibi l i té d ' une 

influence exercée par les cou leu r s de la n a t u r e sur 

no t re goû t , j e n'ai pas voulu d i re que nous imi tons 

toujours et p a r t o u t la n a t u r e dans ses disposi t ions 

co lo rées . 

Une semblab l e opin ion ne p e u t r é su l t e r , ni de 

l ' examen impar t i a l des œuvres d 'a r t des différents 

peup les , à diverses époques , ni d 'une é tude a p p r o 

fondie et éc la i rée de l 'ar t en l u i - m ê m e . J e voulais 

s e u l e m e n t m o n t r e r q u e l ' impress ion é t e n d u e et con

t inue des objets de la na tu re a pu d o n n e r à nos 

fonct ions sensor ia les p lus d ' ap t i t ude p o u r te l le cou

leur que p o u r telle a u t r e . 

On doi t cons idé re r en m ê m e t e m p s que dans l 'ar

ch i t ec tu re il n 'es t pas ques t ion d 'une seule cou leur , 

mais de combina i sons des cou leurs en t re el les . 

Le violet forme de mauvaises associa t ions , t an t avec 

le b leu qu 'avec le r o u g e . Si donc on le choisit 

c o m m e base d ' une t r i ade , il ne res te plus q u e celle 

formée pa r le violet, le vert et l 'orangé (et excep t ion

ne l l emen t par le j a u n e d 'or) . On se c o n d a m n e ainsi, 

dès le débu t , à l 'exclusion ou tout au moins à l 'usage 

seconda i re des deux cou leurs les plus flatteuses et les 
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p lus bel les , le r o u g e et le b leu . On n 'a pas à chois i r 

p a r m i les couleurs p r i ses i so l émen t , mais p a r m i les 

t r i ades ; aussi n 'est- i l pas é tonnan t si l 'on d o n n e la 

p ré fé rence à celle c o m p o s é e de rouge, bleu et jaune. 

Là, en effet, nous r e n c o n t r o n s s i m u l t a n é m e n t 

convenance des cou leu r s pr ises i so lémen t , beau t é 

des p i g m e n t s au moyen desque l s nous les pro

du i sons , facilité de combina i son avec le bleu du ciel 

et le gr is des p ie r res , me i l l eu r effet de l 'associat ion 

de l 'or, et enfin d isposi t ion c h r o m a t i q u e i r r ép ro 

chab le . Toutes ces qua l i tés r éun i e s sont nécessa i re 

m e n t d 'un g rand poids dans la ba lance . 

§ 26. — De l ' isochromie. 

Il y a isochromie p o u r moi , en p r enau t ce t te ex

p ress ion dans son sens le plus é t e n d u , l o r s q u ' u n e 

compos i t i on c h r o m a t i q u e ne r en fe rme q u ' u n e seule 

t e in t e r e p r é s e n t é e par divers tons et p a r divers 

deg rés de sa tu ra t ion . 

Tou tes les cou leu r s employées a p p a r t i e n n e n t donc 

à la m ê m e demi-sec t ion m é r i d i e n n e de la sphère 

c h r o m a t i q u e (§ 6). Si nous r e s t r e ignons la signifi

cat ion du mot isochromie, les cou leurs de la compo 

sition c h r o m a t i q u e devront c o r r e s p o n d r e , en o u t r e , 

au m ê m e e l l ipsoïde . 

L ' i sochromie in terv ient en p ra t ique , toutes les 

fois q u e l 'on r e d o u t e la mul t ip l ic i té des cou leurs , en 

voulant éviter la mono ton i e résu l tan t de l ' appl ica t ion 

uni forme d 'une seule t e i n t e . 
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On l 'emploie dans les tapisser ies et les t issus p o u r 

meub les et pour hab i l l emen t s , su r tou t p o u r les p lus 

lourds . La s impl ic i té c h r o m a t i q u e appel le d 'au tan t 

plus l ' a t tent ion sur le dessin ; aussi doit-on, dans ce 

cas, veiller à le soigner autant que poss ible . 

Les cou leurs qui p e r d e n t le moins leur ca rac t è r e 

spécifique pa r suite de modifications de ton se p rê t e 

ront le mieux aux effets d ' i soch romie . Tels sont : le 

rouge et le v e r t ; v i e n n e n f e n s u i t e le violet et le b l e u ; 

le j a u n e et l 'o rangé sont moins favorables. 

Le noi r et le b lanc ne sont pas exclus en p r inc ipe 

d 'une compos i t ion i soch romat ique ; ca r le p r e m i e r 

peu t ê t re cons idé ré c o m m e le ton le p lus foncé, et 

le second c o m m e le ton le plus clair de tou te espèce 

de n u a n c e . Mais, en p r a t i q u e , il est b o n d 'éviter l eur 

usage au tan t que poss ible ; il s'y développe, en effet, 

fac i lement des cou leu r s de con t ra s t e qui modifient 

l ' impress ion i soch rou i a t i que . 

Dans le t issage sur tou t , le noi r n 'es t pas moins 

dange reux que le b lanc ; la l u m i è r e incolore , réflé

chie à la surface des fils no i r s , fait pa ra î t r e t r è s - n e t 

t e m e n t la cou leur de cont ras te . Il convient éga lemen t 

d 'éviter l ' appl ica t ion du noir et d u b lanc , en traits 

ou en c h a m p s p e u é tendus et j ux t aposé s ; vus d e loin, 

ils r éun i ra i en t leur impress ion sur la r é t ine , en p r o 

voquant la sensat ion du gr i s . Or, le gr is en l u i - m ê m e 

n ' appa r t i en t p lus à la compos i t ion c h r o m a t i q u e , et 

passe en ou t re à la te in te c o m p l é m e n t a i r e de la te inte 

fondamenta le , pa r effet de con t ras t e . Le noir pu r 

n ' e n t r e g é n é r a l e m e n t que dans les i sochromies à 
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cou leurs foncées ; le b l anc p u r n ' in te rv ien t , le p lus 

souvent , que dans celles où l 'on fait usage de cou

leurs pâ les . 

L ' i sochromie sévère suppose que la cou leu r locale 

est pa r tou t la niôine et que les différences d a n s le 

foncé et la c lar té dér ivent de saillies ou de c reux , de 

la r udes se ou du poli de la surface ; il sera i t donc peu 

sensé de n u a n c e r sur u n e plus g r a n d e p ropor t ion que 

ne le r é c l a m e n t les causes p r é c é d e n t e s . 

Les damassés un ico lo res agissent c o m m e iso-

c h r o m i e s . Avec tout éc la i rage qui fait b ien r e s so r t i r 

les qual i lés du t issu, on observe , n o n - s e u l e m e n t 

l 'opposi t ion du m a t et du br i l lan t , mais le dess in 

s e m b l e , en m ô m e t e m p s , plus clair ou plus foncé q u e 

le fond; b ien que la cou leu r locale soit ici pa r tou t la 

m ô m e , l ' impress ion est celle d 'une i soch romie p r i se 

dans le sens é t endu . La pa r t i e b r i l l an te , qu ' e l l e 

a p p a r t i e n n e au dessin ou au fond, réf léchi t p lus d e 

l umiè r e b l a n c h e superficielle et semble par là mo ins 

sa tu rée q u e celle qui est mat . Il en est de m ô m e p o u r 

les p luches et les ve lours pressés et les p r o d u c t i o n s 

de l 'ancien tissage en soie et velours , où le fond est 

en soie pla te et le dessin en velours ou r é c i p r o q u e 

m e n t . Ces étoffes r e p r é s e n t e n t l 'or igine de la p l u p a r t 

de nos dess ins de tapisser ies i - .ochromes. 

Il existe aussi une fausse i soch romie , s'il m 'es t p e r 

mis d e m ' e x p r i m e r a insi . 

El le se forme, l o r sque des o r n e m e n t s en relief 

sont imi tés f idèlement pa r le. p inceau , sur un fond 

de m ô m e te in te . Les o m b r e s et les lumiè res d ' un 
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corps éclairé , m ê m e s'il est p a r l u i - m ê m e unicolore-, 

n ' appar t i ennen t pas à la m ô m e n u a n c e , voire m ê m e 

souvent à la m ê m e teinte (§ 6). 

La l umiè r e aé r ienne diffuse qu i , émise pa r le ciel , 

tombe sur les vitres et pénè t r e dans un a p p a r t e m e n t , 

est p lus b leue ; tandis que la l umiè re réf léchie e t 

réverbérée pa r d 'au t res corps s 'est modifiée p a r l e u r 

c o u l e u r p r o p r e , et , c o m m e ceux-ci ne sont qu ' excep -

t ionne l l ement b leus ou ver t s , elle semble g é n é r a l e 

men t plus b r u n â t r e ou plus rouge- jaune , s'il s 'agit de 

réflexions c la i res , lo rsqu 'on la c o m p a r e à la l u m i è r e 

aé r ienne (voir § 18). Si l 'on che rche à imi ter en pe in tu re , 

aussi f idèlement que possible , u n o r n e m e n t en relief, 

on ne p o u r r a pas négliger ce t te différence de te in te 

en t r e les par t ies écla i rées et celles qui sont d a n s l ' o m 

bre ; de là, résu l te ra p r é c i s é m e n t ce que j ' a i appe lé 

tout à l ' h e u r e isochromie fausse. On n ' emplo ie pas , en 

effet, des cou leurs de m ê m e teinte , mais le résul ta t est 

tel qu 'on croit voir un objet i s o c h r o m e : cet te i s o c h r o 

mie fausse n e peu t r e m p l i r q u ' u n bu t seconda i re , car 

l 'art o r n e m e n t a l qui r e c h e r c h e l ' i l lusion, n 'es t pas du 

domaine de l 'art sér ieux. 

Les p roduc t ions i s o c h r o m i q u e s sont f réquem

men t relevées, et avec succès , par des o r n e m e n t s 

méta l l iques , géné ra l emen t en or ; le bleu c o m p o r t e 

aussi l ' a rgen t . Le méta l ne peut ê t r e ici r e m p l a c é 

par l 'or ou l ' a rgen t pe in t s . 

Nous avons vu, en effet, que le résul ta t ob tenu 

n'est de loin pas le m ê m e ; et, en second lieu, l ' i n 

t roduc t ion de p igmen t s é t r angers annule la sensat ion 

BRUCKE. i 7 
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i soch roma l ique , tandis q u e le mé ta l la conse rve . 

Ce n'est que dans r i s o c h r o m i e fausse q u e l 'or peint 

peut être to lé ré . 

§ 27. — Te l 'homœochromie . 

Sont h o m c e o c h r o m e s , p o u r moi , les p r o d u c t i o n s 

donL les couleurs ne dépassen t pas la valeur d 'un petit 

in terval le . 

L ' h o m œ o c h r o m i e se d i s t ingue donc r ée l l emen t de 

la fausse i s o c h r o m i e ; vu que d a n s c e t l e d e r n i è r e les 

l u m i è r e s léf léchies et les l u m i è r e s aé r i ennes d é b o r 

dent souvent t r è s - n o t a b l e m e n t les d i m e n s i o n s d 'un 

pe t i t in terval le . 

Le c h a m p d 'appl ica t ion de l ' homceoch romie est 

semblab le à celui de l ' i sochromie . Souvent on s 'é

car te de sa pu re t é abso lue , en faisant in te rveni r un 

o r n e m e n t c o m p o s é d ' au t r e s te in tes , tels que t ra i t s 

isolés, ou t ra i t s de diverses cou leurs réun is sous 

forme de pet i t s dess ins , ou b ien encore des pe t i t s 

bouque t s de fleurs avec leurs couleurs na tu re l l e s , des 

c o u r o n n e s , etc . La compos i t i on de cet o r n e m e n t est 

souvent si m a l a d r o i t e m e n t c o m b i n é e , qu ' i l sera i t p lus 

profi table de s'en passe r . 

L 'or est le mei l leur adjuvant de l ' h o m c e o c h r o m i e ; 

on peut y ajouter e n c o r e d ' au t res c o u l e u r s . C o m m e 

exemple r e m a r q u a b l e d ' homceoch romie o rnée r iche

m e n t et avec in te l l igence du goût , nous pouvons c i ter 

le bel ouvrage ind ien en l aque , formé de deux b leus 

et d 'or , r e p r o d u i t par S e m p e r (I) , d ' ap rès I tedgrave . 
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§ 28. — De la mérochromie. 

En r e g a r d a n t une composiLion c h r o m a t i q u e à t ra

vers un verre co loré , on observe q u e , pa r sui te de 

l ' obscurc i s sement inégal des couleurs , elle perd 

l ' équi l ibre existant en t re les part ies c laires et fon

c é e s : ma i s les cou leurs n 'en res ten t pas mo ins ha r 

m o n i q u e s , si elles l 'é ta ient au d é b u t , b i en qu 'el les 

soient p lus ou moins modifiées pa r l ' influence du 

verre co loré . 

11 peu t m ê m e arr iver qu 'une associat ion c h o q u a n t e 

devienne mei l l eure ou m ô m e b o n n e . La lumiè re 

b lanche composée , source de toutes les cou leu r s , a 

p e r d u une par t ie de ses é l émen t s , celle qui est a b 

sorbée et don t la cou leur serai t c o m p l é m e n t a i r e de 

celle du ve r re . Toutes les t e in tes observées ne se 

c o m p o s e n t plus que de ce res te . Il en résu l te que la 

cou leur du verre l imite la possibi l i té de p roduc t ion 

des cou leurs objectives, et qu 'e l le agit dans un sens 

d é t e r m i n é sur chacune d'elles en pa r t i cu l i e r . 

J e puis c h e r c h e r a réal iser , p o u r la vision l ibre , un 

é ta t analogue et à placer toutes les cou l eu r s mises en 

oeuvre sous la domina t ion d 'une cou leu r d é t e r m i n é e , 

soit q u e celle-ci occupe ou non dans la compos i t ion 

une p lace impor t an t e ou soit qu 'e l le n 'y paraisse pas 

du tou t . Mon but est de r é p a n d r e , c o m m e ou dit, le 

ton d ' u n e couleur sur tout un ensemb le . Je n o m m e 

mérochromie la réal isat ion de ce but . 

(1) S e m p e r , Textile Kunsi [Styl]. Bd . I , T a f e l x . 
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J u s q u ' à p r é sen t le lac t a r t i s t ique a été et r e s t e ra 

tou jours cha rgé de la solution des p r o b l è m e s de m é -

r o c h r o m i e , au m o i n s de ceux qui ne sont pas du d o -

m a i n e d e p r o c é d é s p u r e m e n t m é c a n i q u e s . Mais il n ' en 

est pas moins vrai que le schis toscope p e r m e l d e faire, 

dans c h a q u e cas spécia l , des é tudes p ré l imina i res 

t r è s -u t i l e s (§ • , flg. 2). A cet effet, ou emplo i e c o m m e 

fond la cou leur active ou modif icat r ice à la p lace 

du fond b lanc g é n é r a l e m e n t usi té . La l u m i è r e r é 

fléchie par cet te cou leur servira à éc la i rer les 

p laques de gypse , et p é n é t r e r a dans les p r i s m e s de 

l ' appare i l . En var iant les p laques de gypse d e d i 

verses épa i sseurs , on ver ra se p r o d u i r e u n e s u c c e s 

sion de paires colorées qa ' i l sera i t imposs ib le d 'ob

ten i r avec le concour s de la l umiè re b l a n c h e . On 

arr ive ainsi à t rouver , p a r m i b e a u c o u p de c o m b i 

naisons inapp l icab les , des associat ions r e m a r q u a b l e s 

par l eu r bel effet, l ' énergie de leur act ion, et p lus ou 

moins suscept ib les d 'ê t re imi tées avec nos p i g m e n t s . 

Le fruit le plus sér ieux re t i ré de cet exerc ice est 

de faire p é n é t r e r l ' obse rva teur dans un doma ine tout 

spécial de cou leurs ; son sen t imen t devient ainsi t rès-

raffiné et t r è s - p r u p r e à j u g e r ce qui appa r t i en t à ce 

d o m a i n e , et ce qui d o i t en ê t re exc lu . 

On pour ra i t c ro i re que le schis toscope p e u t ê t re 

r e m p l a c é par la s i m p l e inspect ion des objets ex

t é r i eu r s et des compos i t ions co lorées , à t ravers un 

ve r r e de cou leur . 11 [l'en est r ien . D 'un cô té , il serait 

difficile de se p r o c u r e r u n e série de verres de c o u 

l eu r s , offrant tou tes les teintes dés i rab les , et, d ' au t ra 
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part , ils influent t e l l emen t su r l 'o rgane visuel, q u e 

nous p e r d o n s la facul té d é j u g e r des cou leu r s . 

Le sch i s toscope a de plus l 'avantage de fournir des 

couleurs associées p a r pa i res , r é p o n d a n t aux paires 

de c o m p l é m e n t s qui nous sont déjà connues ; nous 

arr ivons ainsi p lus vile et p lus s û r e m e n t au c œ u r de 

la ques t ion . Si l 'on dispose de verres co lorés con

venables et si l 'on veut s'en servir , pour a ide r au 

choix des cou leurs d 'une m é r o c h r o m i e , il convient 

d 'opé re r c o m m e il sui t : on c o m b i n e les cou leurs 

à modifier sur u n e surface qui sera noire où elle les 

d é b o r d e , le ve r re coloré est superposé et on r e g a r d e 

le tout sous un éc la i rage d i rec t , mais de m a n i è r e à n e 

pas laisser p é n é t r e r dans l 'œil la l umiè re ré f léch ieà la 

surface de la p l a q u e de verre . De cet te m a n i è r e , nous 

voyons tous les au t res objets avec leur cou l eu r 

p rop re , et no t re appréc ia t ion n 'es t pas aussi for tement 

a l té rée que si nous p lac ions le verre d i r e c t e m e n t 

devant l 'œil . 

Les verres de cou leurs peuvent être r emp lacés pa r 

d 'autres mi l ieux t r a n s p a r e n t s , tels que l iquides co lo

rés ou cou leurs t r anspa ren te s . Mais, pour des ra i sons 

t e c h n i q u e s , l 'usage en res te ra toujours r e s t r e in t . 

On doi t donc c h e r c h e r , par l ' é tude et la p r a t i que , 

à pouvoir se passer de semblab les secours et à t rou

ver d i r ec t emen t les bonnes te in tes . 

Il ressor t de ce que nous venons de dire que l ' e s 

sence de la m é r o c h r o m i e ne rés ide pas dans la 

p r é d o m i n a n c e en espace d 'une cou leur d é t e r m i n é e . 

Ainsi l e s O / I O d ' u n c c o m p o s i t i o n c h r o m a l i q u e peuvent 
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ê t re couver ts de .b leu d ' o u t r e m e r , et l 'on d i ra , avec 

ra i son , que le b leu y d o m i n e ; mais si à côté de 

l ' o u t r e m e r se t rouve u n j a u n e vif, la plus pet i te 

t ache de ce t te de rn i è r e cou leur m o n t r e i m m é d i a t e 

m e n t qu'i l n 'es t pas ques t ion de m é r o c h r o m i e . D'un 

a u t r e cô té , dans u n e compos i t i on m é r o c h r o m i q u e , 

don t la cou leur active est le b leu d ' o u t r e m e r , celui-

ci peu t n ' a p p a r a î t r e dans tou te sa p u r e t é q u e sur un 

espace r e s t r e in t , ou faire e n t i è r e m e n t défaut . Mais 

son c o m p l é m e n t sera m o r t ou for tement affaibli, nnn-

s e u l e m e n t c o m m e cou l eu r isolée, m a i s e n c o r e c o m m e 

par t ie const i tu t ive des a u t r e s c o u l e u r s . Tou tes ces 

cou leurs sont donc p l u s o u mo ins modif iées , bien que 

l ' impress ion d u e au c o n t r a s t e généra l n e nous pe r 

m e t t e pas d ' app réc i e r cet te a l téra t ion dans toute son 

i m p o r t a n c e . 

La m é r o c h r o m i e , pr ivée d 'une par t ie des cou leurs , 

d i spose d e m o y e n s d 'ac t ion p lus r e s t r e in t s que 

la p o l y c h r o m i e , qui t i re l i b r e m e n t ses cou leurs 

de la s o m m e totale des l umiè re s ; mais elle gagne 

pa r là un é l é m e n t essent ie l de succès , l ' accord , 

au moyen d u q u e l elle sédui t nos sens, si elle est 

c o n v e n a b l e m e n t a d a p t é e aux c i r cons t ances . El le 

r e p r é s e n t e , j u s q u ' à un cer ta in p o i n t , le r o m a n 

t i s m e en p o l y c h r o m i e . On ne doi t p a s s o u h a i t e r de lui 

voir occupe r , sous sa forme la p lus accen tuée , le 

p r e m i e r plan des t ravaux de d é c o r a t i o n ; mais il est 

dés i rab le que s o n é t u d e s o i t p o u r s u i v i e s é r i e u s e m e n t . 

On ar r ivera ainsi à u n e conna i ssance p ra t i que de la 

ques t ion , assez parfai te p o u r d o m i n e r et m a n i e r 
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les effels d e n i é t o c h r o m i e sous leurs degrés les 

plus fa ibles ; là, par conséquen t , où elle est sus 

cept ible d ' appl ica t ions é tendues et n 'agit pas t rop 

sens ib l emen t sur l 'œ i l , tout en p e r m e t t a n t d 'ar 

river plus faci lement à l ' ha rmon ie , dans une com

position don t on ne peut choisir l i b r e m e n t les 

cou leurs (1). 

Il es t évident q u e le p r inc ipe de la m é r e c h r o m i e 

( 1 ) O n s a i t q u e les p e i n t r e s o n t s o u v e n t eu r e c o u r s à la 

m é r o c h r o m i e , sous sa f o r m e la m o i n s é n e r g i q u e , p o u r r é a l i s e r 

c e r t a i n s effets d a n s les t a b l e a u x à l ' h u i l e . Ainsi b e a u c o u p d ' e n t r e 

e u x r e c o u v r e n t la to i l e t e r m i n é e d ' u n e c o u c h e m i n c e d ' u n v e r n i s 

j a u n â t r e ou b r u n â t r e ; ce lu i - c i f o n c t i o n n e , p a r r a p p o i t à l ' e n s e m -

hle, d e s c o u l e u r s , c o m m e u n v e r r e c o l o r é . Goe the [Furfjcn/e/ire, 

Geschichte des Colorits) d a t e ce p r o c é d é e n t e m p s m o d e r n e s de 

F r é d é r i c B a r o c c i o ; savo i r q u e , d ' a p r è s u n p a s s a g e de P l i n e , il 

s e m b l e q u ' A p e l l e s en a v a ' t déjà c o n n a i s s a n c e , b i en q u e la p r a 

t i q u e d e la p i n t u r e différât b e a u c o u p chez les a n c i e n s de cel le 

d e s p e i n t r e s m o d e r n e s . 

On m a s q u e a in s i b i e n d e s vices d a n s l ' a s soc i a t i on des c o u l e u r s , 

l ' i m a g e p r e n d u n t o n t r a n q u i l l e , éga l e t a g i s s a n t d ' u n e façon b i e n 

f a i s a n t e . C 'es t s u r c e l t e in f luence r é p a r a t r i c e q u e r e p o s e le p r o 

v e r b e r e m a r q u a b l e c i té p a r F ie ld : 

« L'harmonie est brune. » 

Le v e r n i s b r u n u n i f o r m e r e m p l i t e n c o r e u n a u t r e b u t ; il n ' i n 

t e r v i e n t p a s u n i q u e m e n t p o u r p r o d u i r e u n ellet. de, m é r o c h r o m i e . 

L e s c o u l e u r s o p a q u e s , b i en qu ' e l l e s s o i e n t e m i à t é e s d ' h u i l e e t d e 

v e r n i s , r é f l é c h i s s e n t à l e u r sur face de la l u r n i è s e n e u t r e . Q u e l 

q u e faible q u e soi t la m a s s e de c e t t e l u m i è r e , e l le n o u s r a p p e l l e 

la su r f ace de l ' i m a g e , c a r n o u s y v o y o n s l e s p i g m e n t s a v e c l e u r 

p e r s o n n a l i t é m a t é r i e l l e ; n o u s n ' e n t e n d o n s p a s d i r e p a r la q u e 

l 'on d i s t i n g u e l e s g r a i n s isolés du p i g m e n t , m a i s n o u s voyons 

q u e ce q u i do i t p r o d u i r e en n o u s l ' i l lus ion e s t u n e s u b s t a n c e 

m a t é r i e l l e a p p l i q u é e s u r u n t a b l e a u s i t u é à u n e d i s t a n c e d é t e r 

m i n é e . C e t l e l u m i è r e blanche super f i c ie l l e ne p e u t q u e n u i r e à 
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ressor t d ' au tan t plus que la cou leu r active choisie , 

c 'es t -à-di re la cou leur qui doit ê t re app l iquée sur le 

réf lecteur du sch i s toscoque , est p lus sa turée . Évi

d e m m e n t aussi , je pu is la chois i r t rès -pâ le , telle 

q u ' u n e cou leu r de cha i r pâ le , par e x e m p l e ; la com

posi t ion ne p r e n d par là qu 'un ton plus c h a u d , en 

nous servant d ' une express ion us i tée par les pe in t res ; 

t and is qu 'un rouge p lus sa tu ré donnera i t u n e p r é d o 

m i n a n c e t r è s - m a r q u é e au rouge de la compos i t ion . 

Avec le rouge m o n o c h r o m a t i q u e , on verrai t d i spa

ra î t re toutes les cou leu r s , sauf le rouge plus ou moins 

clair, ou p l u s o u moins foncé. L ' influence m é r o c h r o -

m i q u e d 'une cou l eu r h o m o g è n e t ransforme la méro -

c h r o m i e en i soch romie . 

L ' h o m œ o c h r o m i e se r a p p r o c h e de la m é r o c h r o m i e 

en ce qu 'e l le est r es t re in te à une fract ion, et m ê m e 

à u n e fraction pet i te du cercle c h r o m a t i q u e . Mais 

l ' emploi de la p r e m i è r e est b e a u c o u p mo ins é t endu 

q u e celui de la s econde . Dans la m é r o c h r o m i e , 

la s a t u r a t i o n d e s c o u l e u r s , l o r s q u e son i n f l u e n t e d e v i e n t s e n s i b l e ; 

d a n s a u c u n c a s e l l e n e lui e s t f a v o r a b l e . 

L ' e n d u i t b r u n t r a n s p a r e n t la fait d i s p a r a î t r e p a r vo ie d ' a b 

s o r p t i o n , e t l a i s s e p a s s e r la l u m i è r e c o l o r é e b e a u c o u p p l u s i n t e n s e , 

q u i v i e n t d e la p r o f o n d e u r . Il e s t v r a i q u e celle-ci e s t affaibl ie 

en p a r t i e , e t q u e l 'on p a y e p a r là le ga in e n p r o f o n d e u r e t e n 

n e t t e t é r é s u l t a n t d e l ' a p p l i c a t i o n rie l a c o u v e i t e b r u n e . La c o n v e 

n a n c e et l ' u t i l i t é p r a t i q u e de ce sacr i f ice d é p e n d e n t d e la n a t u r e 

de l 'obje t . Ains i p o u r u n p a y s a g e en p l e i n e i n s o l a t i o n , il e s t é v i i ' e n t 

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

q u i se p a s s e d a n s u n a p p a r t e m e n t m o y e n n e m e n t é c r i r e , o u s o u s 

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

r é s u l t a t s , 
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en effet, j e puis r e p r o d u i r e des objets offrant les 

cou leurs les plus var iées , pourvu q u e j ' a i e soin 

d'affaiblir dans c h a c u n e d'elles le c o m p l é m e n t de la 

cou leu r d o m i n a n t e , active, afin de laisser c ro i re 

qu 'e l les sont r ée l l emen t influencées p a r u n e seule et 

m ê m e te in te . Ainsi l 'éc la i rage r o u g e â t r e du soir per

m e t de voir les objets na ture l s avec leurs couleurs 

p r o p r e s , mais celles-ci ne sont alors p lus ce qu 'e l les 

pa ra i s sa ien tavec l 'écla i rage du mil ieu de la j o u r n é e . 

Un paysage vu le soir , abs t rac t ion faite des tons 

froids des o m b r e s , résu l tan t de la réflexion sur le 

bleu du ciel, est un grand tableau pe in t d ' ap rès le 

p r inc ipe de la m é r o c h r o m i e . 

Les vapeurs des couches a t m o s p h é r i q u e s infér ieures 

abso rben t p lus é n c r g i q u e m e n t les rayons du soleil 

couchan t , à cour tes vibrat ions , et laissent passer de 

pré fé rence celles h longues d u r é e s ; d 'où résu l te un 

res te co loré en rouge qui se r é p a n d sur la c a m 

pagne . 

L 'éc la i rage coloré agit ici c o m m e le ferait un ve r re 

co loré à t ravers l eque l nous r ega rde r ions les objets . 

Les pa r t i e s don t la cou leu r est c o m p l é m e n t a i r e de 

cel le de l 'éclairage p e r d e n t de leur cou leu r et para i s 

sent en m ê m e t e m p s plus foncées , t and is que les 

objets à cou leur analogue de celle de l 'éclairage 

s e m b l e n t p lus c la i rs . 

J ' a r r ive au m ê m e résu l ta t , en enlevant u n e seule 

et m ê m e cou l eu r à la lumiè re ou plutôt aux l u 

m i è r e s émises pa r des objets d i v e r s e m e n t colorés . 

Ce bu t est é v i d e m m e n t o b t e n u en in t e rposan t , en t re 

1 7 . 
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l 'œil et les ob je t s , un ve r re co loré ou tou t a u t r e 

mi l i eu abso rban t et t r an spa ren t . 

Cette m é r o c h r o m i e se fo rme donc pa r sous t r ac 

t ion, d e m ô m e q u e les modif icat ions p r o d u i t e s , au 

moyen d 'un endu i t co lo ré , sur une ou p lu s i eu r s 

cou l eu r s app l iquées sur pap ie r ou sur toi le . 

J e puis enco re m e r e p r é s e n t e r une au t r e espèce 

de m é r o c h r o m i e , e n g e n d r é e p a r voie d ' add i t ion . 

Supposons q u e dans u n e d ispos i t ion p o l y c h r o m a -

t i q u e , où, les diverses rég ions du cerc le des cou l eu r s 

son t éga lemen t r e p r é s e n t é e s , on ajoute à c h a q u e 

cou l eu r une quan t i t é égale de l umiè r e co lorée de la 

m ê m e façon, du bleu d ' o u t r e m e r pa r e x e m p l e . Il 

est évident q u e ce t te cou leu r d o m i n e r a et que son 

c o m p l é m e n t sera affaibli ou dé t ru i t dans toutes les 

c o u l e u r s , par su i t e d 'une neut ra l i sa t ion qui d o n n e 

d u b lanc ou un gris neu t r e . 

Cet te m é r o c h r o m i e p a r add i t ion diffère de l ' au t r e 

(par sous t rac t ion) , p a r un poin t essent ie l . Soit , en 

effet, u n objet , u n e fleur et ses feuilles par exemple , 

pe in t avec ses cou leu r s na tu re l l e s et modifié p a r 

m é r o c h r o m i e négat ive ; les te intes qui se r a p p r o c h e n t 

p lus ou mo ins de la cou leu r active se ron t plus c la i res , 

les teintes c o m p l é m e n t a i r e s dev iennen t , a u c o n t r a i r e , 

plus foncées ; car elles pe rden t toute la l umiè r e com-

p l émen la i r e de celle qui agi t , et foncent é v i d e m m e n t 

d ' au t an t p lus qu 'e l les en r en fe rma ien t davantage . 

Modifions au con t ra i r e no t r e fleur par m é r o c h r o 

mie posi t ive, l'effet sera tou t différent. Les par t i es 

co lorées du c o m p l é m e n t de la cou leur d o m i n a n t e 
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p e r d r o n t en sa tu ra t ion , mais ne dev i end ron t pas p lus 

foncées, c o m m e dans le cas p r é c é d e n t . El les se r a p 

p r o c h e r o n t plus ou mo ins d 'un gt is n e u t r e qui , lu i -

m ô m e , sera plus ou m o i n s clair suivant la c la r té des 

cou leurs qui s 'a joutent . On peut se p r o c u r e r la vue 

d 'une s e m b l a b l e m é r o c h r o m i e , en d i sposan t une 

p l aque de ver re e n t r e u n fond uni formément , co lo ré , 

un pap ie r co loré par exemple , et un dessin m u l t i c o 

lore , de façon à ce que le de rn i e r se réfléchisse 

dans la g lace , tandis q u e l 'on r e g a r d e le fond à 

t ravers cel le-ci . On voit que c 'est en définitif la m é 

thode de L a m b e r t p o u r mé lange r les cou leu r s sur la 

ré t ine (voir § S) , a p p l i q u é e s i m u l t a n é m e n t à p lu 

sieurs cou leu r s . 

De s e m b l a b l e s m é r o c h r o r n i e s para i ssen t plus m a t e s , 

en raison de leur g r a n d e c lar té et de la m o i n d r e sa

tu ra t ion des c o u l e u r s . 

Elles exe rcen t su r nous une impress ion inus i tép , 

lorsqu ' i l s'agit de la r ep ré sen ta t ion des objets et des 

points de vue réels ; elles diffèrent, en effet, b e a u 

coup des m é r o c h r o m i e s na tu re l l e s offertes par la 

rougeur du soir, p a r l 'eau t r a n s p a r e n t e et b leue de 

la m e r (la grot te b l eue , par exemple) , ou o 'un lac, 

p a r l e s verres co lo rés , e tc . Aussi , abs t rac t ion faite 

d 'un cas dont il sera par lé p lus loin, son t -e l l e s d 'un 

emploi peu é t e n d u en p r a t i q u e . Les effets les plus 

éne rg iques se r éa l i s en t au moyen d e l à m é r o c h r o m i e 

par sous t rac t ion ou négat ive . 

Il n 'es t du res te pas défendu de m o d é r e r un assom-

br i s semen t t rop cons idé rab le de l 'une ou l ' au t re cou -
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leur , dans le b u t de m a i n t e n i r l'effet d ' en semble . 

Le b lanc peul- i l e n t r e r dans une composi t ion de 

ce g e n r e ? Quant au g r i s , il n 'y a pas de doute sur la 

légali té de son in t roduc t ion , que la m é r o c h r o m i e soit 

posit ive ou négat ive . Chaque cou leu r est suscept ib le 

d ' ê t r e t r ans fo rmée en gr is (quelquefo isen blanc) pa r 

Paddi l ion de son c o m p l é m e n t . Nous savons que les , 

cou leurs des p igmen t s se laissent , en généra l , dé 

doub le r en u n e cou leu r c o m p l è t e m e n t sa turée et en 

une quan t i t é p lus ou mo ins g r a n d e de gris (que lque

fois de b lanc) . 

Si j ' en l ève , pa r conséquen t , à une s emblab l e c o u 

leur p igmen ta i r e la pa r t i e co lorée et sa turée , il res te 

du g r i s . 

Mais la différence peu t -e l l e ê t r e b l anche? En 

généra l , ou i . C a r i e s l imites en t re le b lanc et le gris 

s o n t t o u t à fait a rb i t ra i res . La p ie r re calcaire grise des 

Alpes , éc la i rée d i r e c t e m e n t pa r le soleil et se dé ta 

c h a n t sur le fond bleu foncé du ciel , para i t souvent 

d 'un b lanc éb lou i s san t ; i nve r semen t , un p a p i e r b l a n c 

vu sous un faible éc la i rage provoque la sensat ion du 

gr is . Tout d é p e n d donc de la q u a n t i t é de lumiè re 

émise ou réfléchie pa r l 'uni té de surface,e t de là c lar té 

ou de l 'obscur i té des par t ies avois inantes . S'agit-il , 

au con t ra i re , de compos i t ions c h r o m a t i q u e s et de 

p i g m e n t s , l ' express ion de b l a n c p r e n d un sens plus 

res t re in t , m i e u x l imi té . Les p i g m e n t s b lancs , appl i 

qués en couches e n t i è r e m e n t couvrantes , renvoient 

p lus de l u m i è r e que n ' i m p o r t e que) au t r e . 

Nous d e m a n d o n s donca ussi au b lanc d 'ê t re plus 
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clair q u e tou te au t r e couleur . Un semblab le b lanc n e 

peut subs is ter dans la m é r o c h r o m i e négat ive . 

Ce sont , en effet, p r é c i s é m e n t les cou leurs en t i è 

r e m e n t neu t ra l i sées qui p e r d e n t le plus de lumiè re et 

ne peuven t pas devenir plus claires que les au t r e s . 

La m é r o c h r o m i e par add i t ion n ' e n g e n d r e pas non 

plus r i gou reusemen t du b lanc . Représen tons -nous un 

dessin composé de beaucoup de cou leurs , y compr i s 

le b lanc ; a joutons à c h a c u n e du bleu ; il est évident 

que le blanc pr imit i f passera au bleu clair pâ le , et 

conservera la plus g rande c l a r t é , tandis que le j a u n e 

primitif se c h a n g e en gr is et r e s sor t foncé si on le 

c o m p a r e au b lanc modifié. 

Il n ' en est p a s moins vrai que des compos i t ions 

c h r o m a t i q u e s t ra i tées sous tous les au t res r a p p o r t s , 

d ' après le p r inc ipe de la m é r o c h r o m i e , r en f e rmen t 

souvent et peuven t a d m e t t r e le b l anc , m ê m e à doses 

assez fortes. 

Il suffit, p o u r cela, de suppose r q u e le dessin ou 

l ' image que je cons idè re c o m m e modifié m é r o c h r o -

m i q u e m e n t par l ' addi t ion d ' une cou leu r d é t e r m i n é e , 

ne contena i t pas de cou leu r p lus claire que celle qui 

est exac tement neut ra l i sée , et par conséquen t pas de 

b lanc . 

Il ne res te a lors plus de poin t de compara i son 

p e r m e t t a n t de faire cons idé re r le b lanc c o m m e t rop 

clair. Des cou leurs pâles , mé langées à b e a u c o u p de 

b lanc , sont aisées à neu t ra l i se r et passen t par con

séquen t aussi sans peine à la te in te d o m i n a n t e . Telle 

est, p a r exemple , la cou leur de la p e a u . 
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Chaque pe in t r e sait avec quel le facilité elle a d o p t e 

des cou leurs é t r a n g è r e s . Le reflet d ' une étoffe b l eue 

ou ver te suffît p o u r co lo re r la cha i r en b leu ou en 

ver t t r è s - m a r q u é . 

Vu le g r a n d n o m b r e de m é r o c h r o m i e s b leues ou 

ve r t e s , la r ep ré sen ta t ion des formes h u m a i n e s vues 

en c o u l e u r s b leues o u v e r t e s agira i t d 'une m a n i è r e 

fâcheuse . D 'un au t re cô té , si nous supposons la cou

leur a joutée ou r e t r a n c h é e , assez faible p o u r que , tout 

en modif iant la te in te de la peau , elle ne la r a m è n e 

c e p e n d a n t pas à sa p r o p r e n u a n c e , l'effet exercé sur 

d ' au t re s cou leurs vois ines, p lus sa tu rées , dev iendra 

t rop faible, et les p r o p r i é t é s spécif iques de la m é r o 

c h r o m i e n e p a r a î t r o n t p lus que v a g u e m e n t et en sous-

o r d r e . Nous pouvons sor t i r de ce d i l e m m e en p r e 

nan t une r o u t e , don t il n ' a pas encore é té ques t ion 

q u a n t à p r é s e n t . Nous avons a d m i s dans la m é r o 

c h r o m i e négative une absorp t ion égale et un ique p o u r 

toutes les c o u l e u r s ; de m ô m e , dans la m é r o c h r o m i e 

posit ive, nous avons ajouté à toutes les cou leurs u n e 

m ê m e quan t i t é de la te in te ac t ive . Mais il p e u t se 

p r é s e n t e r un t ro i s i ème cas , d a n s l eque l aucune c o u 

leur ne p e r d , pa r neu t ra l i sa t ion , u n e p ropor t ion du 

c o m p l é m e n t de la te in te d o m i n a n t e p lus cons idé rab le 

que cel le qu 'e l le cont ient réellement, et non c o m m e 

par t ie const i tu t ive du gris ou du b l a n c e n t r a n t d a n s 

sa compos i t ion . 

Quelle que soit a lors la fa ib lesse de leur sa tu ra t ion , 

j ama i s elles ne seront a m e n é e s à la teinte d o m i n a n t e , 

le b lanc l u i - m ê m e rés is te à ce genre d 'a l té ra t ion . J e 
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t'ig. 4 4 . — Formation des modifications des couleurs. — Le complément 
de la couleur est entièrement ramené au gris neutre. 

du cerc le c h r o m a t i q u e soit d 'un gr is plus ou moins 

foncé, suivant que les cou leurs , t ransformées par m é -

puis ,enef fe t , m e r e p r é s e n t e r c h a q u e c o u l e u r c o m m e 

composée de gr is et d ' une cou leu r sa tu rée i m p u i s 

sante à fourn i r du gris (§ 2, 5 et 6 ) . Cette cou l eu r 

sa tu rée peu t e l l e - m ê m e ê t re cons idé rée c o m m e 

formée de deux cou leu r s , dont l 'une est le c o m p l é 

ment de la te inte d o m i n a n t e ; l ' au t re serai t le r e s t e 

coloré d 'une m a n i è r e ou d 'une a u t r e , r é su l t an t 

de la sous t rac t ion ou de la neut ra l i sa t ion de ce 

c o m p l é m e n t . La nouvel le te inte c h e r c h é e est d o n c 

cons t i tuée pa r le res te uni à la par t ie gr ise non 

modif iée. 

La figure 44 nous m o n t r e c o m m e n t se forment ces 

modif icat ions de cou leu r s . A d m e t t o n s que le c e n t r e 
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r o c h r o m i e , doivent ê t r e r e n d u e s p lus ou moins fon

cées , en ra ison du ma in t i en de l ' ensemble . En p a r t a n t 

du cen t re , les diverses cou l eu r s c o r r e s p o n d a n t à u n 

m ê m e rayon a u g m e n t e n t de sa tura l ion , à me sure que 

l 'on se r a p p r o c h e de la p é r i p h é r i e , cù elles sont assez 

sa tu rées p o u r ne plus c o n t e n i r de gris du tout . P r e 

nons l ' o u t r e m e r c o m m e cou leu r active d o m i n a n t e 

de no t re m é r o c h r o m i e . J e r éun i s l ' o u t r e m e r , c o m m e 

le m o n t r e la figure, avec les au t re s cou leurs , p a r 

l ' i n t e rméd ia i r e de l ignes d ro i tes , et j e décr is u n e 

c i rconférence passant pa r le cen t r e et l a cou leu r b l e u e 

d ' o u t r e m e r avec un r ayon égal à la moit ié de celui du 

ce rc le c h r o m a t i q u e . Les in te rsec t ions de ce t te c i r 

conférence avec les dro i tes p r é c é d e n t e s sont les l ieux 

des cou leu r s modifiées par m é r o c h r o m i e . P o u r voir 

dans quel sens c h a c u n e d 'el les a été a l t é rée , c'est-

à -d i re pour d é t e r m i n e r le nouveau plan mér id i en de 

l a te inte ainsi p rodu i t e , on t i re des rayons par le po in t 

G, e t ces in te r sec t ions , et l 'on c h e r c h e les points de 

contac t de ces rayons avec la c i rconférence c h r o m a 

t ique . On t rouve ainsi q u e le vit.let et le b leu cyani -

q u e se sont r a p p r o c h é s de l ' ou t r emer . Le rouge est 

devenu violet et le ver t -b leu a passé au bleu cyan i -

q u e ; l ' o r angé dépassan t le rouge est c ramois i ; le 

ver t - jaune a sauté pa r -dessus le ve r t -b leu et se rap

p r o c h e du b leu-ver t . 11 décou le de là que les te in tes 

sont d ' au tan t p lus fo r t emen t modifiées, qu 'e l les sont 

p lus é lo ignées de la cou leu r d o m i n a n t e , sur le ce rc le 

c h r o m a t i q u e ; mais en m ê m e t emps elles p e r d e n t 

d ' au t an t plus en sa tu ra t ion , et p a r c o n s é q u e n t se 
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foncent d 'autant plus en cas de m é r o c h r o m i e n é 

gative. La figure nous m o n t r e c l a i r emen t ce résul 

ta t , ca r nous voyons les te intes modifiées se r a p p r o 

cher du c e n t r e , à mesu re que les primitives s 'éloi

gnen t de la couleur dominan t e . 

Le j a u n e complémen ta i r e de l'o"utremer se confond 

a lors avec le cen t re l u i - m ê m e ; il a été t ransformé en 

gr is n e u t r e . 

E n pa r t an t de G des deux côtés , sur la petite c i r 

conférence , on se r a p p r o c h e du grand cerc le , et 

les cou leu r s de p lus en plus voisines de l 'out remer 

p e r d e n t de moins en moins en sa tura t ion , en m ê m e 

t e m p s q u e leur te in te se conserve mieux . 

On ne doi t pas p e r d r e de vue que les couleurs 

ainsi t rouvées ne sont pas à emp loye r telles, mais 

qu 'e l les seront à a jouter au gris qui entrai t dans la 

const i tut ion des cou leurs p r i m i t i v e s ; nous n'avions, 

en effet, m o m e n t a n é m e n t séparé ce gr is , de la cou

leur sa turée p r imi t ive , que p o u r faciliter la r e 

c h e r c h e de la te in te m é r o c h r o m i q u e . 

Dans la cons t ruc t ion p r é c é d e n t e (fig. 44) , nous 

avons supposé que le c o m p l é m e n t de la couleur a c 

tive étai t e n t i è r e m e n t r a m e n é au gris neut re . Mais 

on peu t a d m e t t r e u n degré de m é r o c h r o m i e où cet 

effet n 'es t pas m a x i m u m , p o u r lequel la saturation, 

et par c o n s é q u e n t auss i la c lar lé de ce complémen t , 

son t s eu l emen t a m o i n d r i s . La construct ion de la 

fig. 45 r épond à ce cas . Toutes les couleurs du cercle 

c h r o m a t i q u e se r e t rouve ron t ap rès la mé roch romie , 

mais avec des in tens i tés inégales e l , sauf p o u r la 
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complpmeiit est seulement amoindrie. 

j a u n e du vert , mais le t r an spo r t est moins accen tué 

q u e dans le p r e m i e r cas . 

Les cons idé ra t ions p r é c é d e n t e s ne peuven t ê t re 

pr ises c o m m e base d ' u n p r o c é d é exact , car si nous 

conna i ssons l ' o rd re de succession des cou leurs sur le 

ce rc le c h r o m a t i q u e , nous ignorons la vraie valeur des 

d i s t ances angu la i r e s qui les s épa ren t (voir § 6). Elles 

n ' o n t d ' au t re but q u e rie fixer les idées sur les t r ans 

format ions subies par les cou l eu r s , et de s o u m e t t r e 

à des p r i n c i p e s régu l ie r s u n e ques t ion res tée , j u s q u ' à 

p r é s e n t , dans le d o m a i n e du tact a r t i s t i que . 

J ' en t end i s un j o u r un cé lèbre a rch i t ec te s ' expr i -

c o u l e u r d o m i n a n t e et son c o m p l é m e n t , avec des 

nuances modif iées . 

Ici enco re l 'orangé se r a p p r o c h e du rouge , le ver t -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mer ainsi sur le c o m p t e d 'un vase en faïence ve rn ie , 

d e l à fabrique d e M i n t o n e t C o m p . à L o n d r e s . « C e 

vase est t rès-bien exécu t é , et il es t r a r e de voir de 

nos j o u r s de s emblab l e s objets si b ien co lor iés . » 

L ' impress ion favorable exercée par ce j»ase dér ivai t 

de la m a n i è r e ra t ionne l l e avec laquel le on avait 

observé les p r inc ipes de la m é r o c h r o m i e . 

Il avait la forme d ' une c o n q u e m a r i n e pe in te en 

vert , avec un peu de noir . Le ver t imita i t la cou l eu r 

de la ma lach i t e , sans en r e p r o d u i r e la t ex tu re . 

Sur ses flancs et sur sa c o q u e , elle por ta i t des n é 

ré ides et des enfants jouant, avec des p lantes m a r i n e s . 

La cou leu r de la peau des sujets é tai t j a u n â t r e , sans 

f ra îcheur , sans rouge sur les lèvres et les j oues ; les 

cheveux é ta ien t j a u n e s . 

Les né ré ides por t a i en t des d rape r i e s volantes d ' u n e 

cou leur t rès -pauvre en l u m i è r e , b r u n r o u g e â t r e 

foncé, p r e s q u e puce . Le tout étai t suppor t é par d e s 

t r i tons , don t la peau et les cheveux offraient la m ê m e 

te in te q u e ceux des né ré ides et des enfants . L ' ex t r é 

mi té cauda le r e m p l a ç a n t les j a m b e s était g r i s -b l eu , 

avec des t aches j a u n â t r e s et ve rdâ t re s . Malgré le peu 

de br i l l an t de ces cou leurs , l eu r ensemble p rodu i sa i t 

n é a n m o i n s une impress ion t r è s - f avo rab l e ; elles 

é ta ient m é r o c h r o m i q u e m e n t modif iées , avec le vert 

malach i te c o m m e te in te d o m i n a n t e . 

Si nous r a m e n o n s pa r la pensée cette compos i t ion 

à sûn état primitif, en s u p p r i m a n t l ' influence m é r o -

c h r o m i q u e d u vert , les figures appa ra î t ron t avec l eu r 

couleur de cha i r na tu re l l e , avec des cheveux b londs 
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dorés , et les habi t s des n é r é i d e s se ron t rouges . A u -

dessous des queues des t r i ions et en t re el les, sur le 

socle, po r t an t le tout , se t rouvai t app l i qué un b leu 

d 'azur in tense et sa tu ré . Sans aucun d o u t e , ce t te 

de rn i è r e cou leur étai t la p lus bel le de toute la c o m 

posi t ion, mais elle lui res ta i t é t r a n g è r e . Nous ne 

pouvons , en effet", nous r e p r é s e n t e r a u c u n e cou l eu r 

dont elle aurai t p u dér iver par m é r o c h r o m i e ; il au ra i t 

fallu pour cela u n violet d 'une in tens i té et d 'une 

pu re t é que l 'ar t est impu i s san t à réal iser . Cette cou

leur m è r e h y p o t h é t i q u e aura i t annu lé toutes les 

au t res par son énerg ie mag ique et sa p u r e t é , et nous 

ne pouvons la s u b o r d o n n e r pa r la p e n s é e à la te in te 

act ive, c o m m e elle aura i t dû l ' ê t re ; aussi ce b leu 

d ' azur p r o d u i s a i t - i l , vis-à-vis du ver t d o m i n a n t , 

une impress ion pén ib le . C'est g râce au lieu p res 

q u e m a s q u é , où elle était app l iquée que l'ef

fet généra l n 'é tai t pas a l t é ré . Cependan t un o b 

serva teur attentif ne pouvait m é c o n n a î t r e ce d é 

faut. 

Quelle eû t du ê t re l ' appa rence de no t re v a s e , si 

l 'on eût d o n n é à la c o n q u e une te in te l imi tan t le b leu 

cyan ique du cô té du vert de m e r , mais r e s t an t 

d a n s le d o m a i n e du p r e m i e r ? En supposan t ce t te 

cou leur suff isamment c la i re , nous t o u c h o n s au b leu-

tu rquo i se si facile à r e p r o d u i r e sur la fa ïence , et 

q u e l'on r e n c o n t r e si f r é q u e m m e n t dans les p rodu i t s 

de la fabrique Minton. Si l 'on modifia dans ce .cas 

les au t res cou l eu r s , d ' ap rè s les p r inc ipes connus de la 

m é r o c h r o m i e , la cou leu r de cha i r passera au gris 
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clair vu qu 'e l le est c o m p l é m e n t a i r e de la te in te d o 

minan te (1). 

Cet effet est réa l i sable sur d ' au t res ma t i è r e s p r e 

mières que les faïences vernies , mais dans l 'ar t 

c é r amique on r encon t r e ra i t des difficultés p r a t i ques 

sér ieuses , p o u r réal iser un semblable gris clair et 

délicat, et en fin de c o m p t e l'effet r é su l t an t sera i t 

encore mauva i s . 

Les couver tes b l anches et pol ies de la faïence ont 

g é n é r a l e m e n t peu de c lar té par e l l e s -mêmes , n o t a m 

m e n t si elles ne sont pas app l iquées en couches 

épaisses ; elles para issent m ê m e gr ises , en opposi t ion 

avec un pap ie r b ien b lanc ou du p lâ t re fin. C o m m e 

rien ne nous force à i n t r o d u i r e dans la composi t ion 

une cou l eu r plus claire que celle de la cha i r , nous 

pouvons a p p l i q u e r les figures en b lanc , ce qu i , du 

res te , s 'observe sur un g rand n o m b r e d 'objets cé ra 

miques anciens et r é c e n t s . Dans ce cas, on réalise l ' in

t roduc t ion rée l le du b lanc en masses assez cons idé 

rab les , dans une composi t ion m é r o c h r o m i q u e . Si, 

c o m m e p r é c é d e m m e n t , nous supposons aux cheveux 

une te in te na ture l le blond doré , la m é r o c h r o m i e du 

b leu cyanique dominan t l eur donne ra u n e cou l eu r 

gris-jaune mat , assez voisine du b lond c e n d r é . Les 

(1) G é n é r a l e m e n t , on r a n g e la c o u l e u r d e c h a i r d a n s l a c l a s se 

d e s r o u g e s p â l e s , en l u i d o n n a n t l e v e r t p o u r c o m p l é m e n t . Mais 

e n m é l a n g e a n t le r o u g e a u b l a n c , d ' a p r è s la m é t h o d e d e L a m 

b e r t , on n e f o r m e p a s de c o u l e u r d e c h a i r . Il f au t p o u r ce la e m 

p l o y e r l ' o r a i g é . Il e n r é s u l t e q u e le v r a i c o m p l é m e n t de l a t e i n t e 

rie c h a i r n ' e s t p a s le v e r t , m u i s u n e c o u l e u r a p p a r t e n a n t e n c o r e 

à l a l é g i o n du b l e u c y a n i q u e . 
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d r a p e r i e s , p r i m i t i v e m e n t r ouges , p r e n d r o n t en se 

modif iant une te in te violet te . C e v i o l e t f o r m é p a r m é -

r o c h r o m i e , aux dépens du rouge , devra ê t r e ou t r è s -

foncé , ou peu sa tu ré , Dans le cas ac tue l , on pré fé re ra 

un violet peu sa tu ré , c a r , en changean t la cou l eu r 

de cha i r en b l a n c , on a a d o p t é la m é r o c h r o m i e par 

a d d i t i o n . On arr ive ainsi au li las, qui se d ispose faci

l e m e n t en t re le b l eu cyan ique et le b l a n c , dans une 

m é r o c h r o m i e de ce gen re . 

Dans tou te compos i t ion , qu ' i l s 'agisse d 'un dessin 

d ' é to i les , ou de la r e p r o d u c t i o n de points de vue 

r ée l s , ce r t a ines cou leu r s , cel les des habits, pa r 

e x e m p l e , peuvent ê t re chois ies a r b i t r a i r e m e n t . Aussi 

la m é r o c h r o m i e se la isse- t -e l le m a n i e r avec assez de 

l ibe r té . Ou n e doit c e p e n d a n t j a m a i s perdz-e d e vue 

le p r inc ipe suivant , lorsqu ' i l s 'agit des cou leu r s 

d 'obje ts c o n n u s ; si la cou leu r supposée d o m i n a n t e 

n ' in t e rv ien t pas p a r e l l e - m ê m e en g r a n d e s masses , il 

conviendra de la r ep r é sen t e r en fortes p r o p o r 

t ions , pa r ses deux voisines, l 'une de d ro i t e , l 'autre 

de g a u c h e . Il est essentiel que l 'œil r e t rouve le c o n 

t ras te exact , c 'est à -d i r e celui qui res t i tue en pa r t i e 

la cou leu r dé t ru i t e par l ' inf luence m é r o c h r o m i q u e ; 

afin que nous puiss ions nous faire i l lusion su r la 

cou l eu r a n o r m a l e affectée à des objets c o n n u s . 

Si les g r a n d e s masses de cou leu r s é ta ient dis

posées de m a n i è r e à e n g e n d r e r une a u t r e te in te de 

con t r a s t e , la cou leu r des objets sera i t changée et 

l'effet h a r m o n i q u e de la m é r o c h r o m i e serait a l t é ré . 

Ce con t r a s t e et le degré de sa tura t ion des cou leurs 
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in te rvenant dans la méroch ro rn i e , influent d ' une 

man iè re plus dél icate encore sur les c h a n g e m e n t s 

que l 'on doi t faire ép rouver aux te intes des objets 

na tu re l s . Ainsi il ne faut j amais oub l i e r q u e le so i l -

disant b lanc n 'es t pas b lanc , mais rouge pâle (§ S). 

Le rouge et le vert peuven t ê t r e man ié s suivant les 

règles géné ra l e s données plus hau t . Si, au con t r a i r e , 

la t e in t e d o m i n a n t e est le j aune c o m p l é m e n t a i r e du 

bleu d ' o u t r e m e r , il sera bien p e r m i s de d o n n e r au 

bleu d ' o u t r e m e r s a tu ré u n e te inte voisine du noi r , en 

suivant la loi qu i p resc r i t d ' a n n u l e r la cou l eu r c o m 

p lémen ta i r e de celle qui d o m i n e ; mais on se t r o m 

pera i t , si l 'on voulait subs t i t ue r au b leu d ' o u t r e m e r 

foncé ou pâ le une des te in tes que l 'on r e n c o n t r e en 

se r a p p r o c h a n t du gris , dans le p lan mér id ien du b leu 

d ' o u t r e m e r . L ' e r r e u r serai t d ' au tan t p lus g r a n d e que 

le gr is sera i t plus clair . En effeL, le con t ra s t e d u j a u n e 

avec le gr is n e u t r e clair , c o m m e avec le b l a n c , n 'es t 

pas b leu , mais violet (§ 1(3). P o u r une n u a n c e d ' ou 

t r e m e r c la i re et peu sa tu rée , il convient donc de 

qui t te r le p lan m é r i d i e n de ce t te te in te , et d ' adop te r 

une cou leur s i tuée dans u n e région p lus voisine du 

v e r t ; car là s eu lemen t se r e n c o n t r e r a la te in te 

suscept ib le d ' e n g e n d r e r le b leu d ' o u t r e m e r peu sa

tu ré , en s 'unissant à la con t ras t an te du j a u n e . 

Le gr is n e u t r e est p r o p r e à r e m p l a c e r u n violet 

pâle , vu que le cont ras te du j a u n e sur le gr is , c o m m e 

sur le b lanc (voir § 16) est violet . 

Si nous nous r a p p e l o n s , en o u t r e , que les p igmen t s 

b leus , soumis à l ' absorpt ion d 'un mil ieu j a u n e , sont 
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g é n é r a l e m e n t modif iés dans le sens du vert, nous 

c o m p r e n d r o n s p o u r q u o i dans les méroc l i romies où 

le j a u n e d o m i n e , les t e in t e s b leues sont r a p p r o c h é e s 

d u v e r t , au lieu d ' ê t r e s i m p l e m e n t affaiblies en 

s a tu r a t i on ; cet te d e r n i è r e modif icat ion s ' appl ique 

p lu tô t au violet qui avoisine le bleu dans le cerc le 

c h r o m a t i q u e . 

E n tenant c o m p t e des effets de con t r a s t e s ignalés 

p lus hau t , on est condui t à modifier , p o u r les m é r o -

c h r o m i e s des figures -53 et 44, le b l anc et le gr is dans 

le sens de la cou leu r d o m i n a n t e , q u o i q u e d ' ap rès les 

p r inc ipes r igoureux le b l anc devrai t r es te r b lanc et 

le gris devrai t se ma in t en i r sans c h a n g e m e n t . On 

c o m p r e n d , en effet, q u e , si l 'on conservait au b lanc 

et au gris l eur in t ég r i t é , ils p r e n d r a i e n t , sous l ' in

fluence d 'un con t ras te plus ou moins éne rg ique , une 

n u a n c e p lus ou moins voisine de la c o m p l é m e n t a i r e 

de la cou leur d o m i n a n t e . 

Nous devons d ' au tan t p lus t en i r c o m p t e de ce con 

t ras te , appara i s san t dans la cou leu r c o m p l é m e n t a i r e 

de la d o m i n a n t e , et q u e j e dés ignera i sous le nom de 

contraste essentiel de la mérochromie, qu' i l .est de na

tu re à modifier f avorab lement les combina i sons dou

teuses ou m ê m e mauva ises , occas ionnées fo rcémen t 

pa r cet te m é t h o d e de m a n i e r les cou leurs . 

Le t roub le , p r o d u i t ar t i f ic ie l lement dans nos fa

cul tés sensit ives, nous fait a p p r é c i e r c o m m e bonnes 

des combina i sons q u e nous au r ions rejetées dans 

d ' au t res c i rcons tances ; et no t re œil serai t dé sag réa 

b lement affecté si l 'on corr igeai t l 'une ou l ' au t re de 
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ces associa t ions , d ' ap rè s les règles de la po lych romie 

o rd ina i re , sans t o u c h e r aux au t res . 

On n 'es t pas tou jours l ibre d ' a d o p t e r ou non la 

m é t h o d e m é r o c h r o m i q u e . Souvent elle s ' impose 

d ' e l l e - m ê m e , pa r la force des choses . Ainsi , p a r 

exemple , l o r squ 'on a à r e p r o d u i r e des objets na tu re l s , 

avec des ma t i è r e s p r e m i è r e s don t les cou leu r s ne 

cad ren t que pa r t i e l l emen t ou pas du tout avec celles 

de ces obje ts . Telles sont les mosa ïques en b o i s ; on 

n 'y r e n c o n t r e ni b leu d ' o u t r e m e r , ni violet pur , ni 

p o u r p r e . 

Dans ce cas , on b r e n d r a c o m m e c o u l e u r d o m i n a n t e 

un j a u n e virant au j a u n e d 'o r ou à l ' o rangé , suivant 

les c i r cons tances , et l'on modif iera les au t re s te intes 

dans ce sens , d 'après les lois de la m é r o c h r o m i e . 

Des roses rouges avec des feuilles ver tes se ron t 

app l iquées sur fond j a u n â t r e ou b r u n clair, en d o n 

nan t aux deux p r e m i è r e s cou leu r s u n e te in te b r u 

nâ t re ; l'effet généra l sera de faire para î t re le rouge et 

le vert avec leur nuance na ture l le . On peu t encore 

associer d ' au t res fleurs aux roses , mais il conviendra 

d ' év i t e r le bleu cyan ique clair , t i rant au vert , qui se 

réal ise si faci lement sur bois , par voie de t e i n t u r e . 

Cette cou leur est, en effet, u n e des p lus vives parmi 

celles qui o c c u p e n t la région du cerc le c h r o m a t i q u e 

opposée à la te inte d o m i n a n t e . El le est t r è s - p r o p r e à 

j e t e r de la lumiè re et de l ' an imat ion dans les m o 

saïques en bois, mais on ne doit en faire usage que 

si l 'on ne s 'est pas assujett i aux lois de la m é r o 

c h r o m i e , en vue de la r ep roduc t ion d 'objets n a t u -

i s 
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re l s . Quelquefois le cerc le des cou leurs u t i l i sables 

est encore plus res t re in t , et la m é r o c h r o m i e devient 

obl iga to i re . L'orfèvre qui veut imi t e r la rose avec ses 

feuilles ver tes au moyen de l 'or co lo ré , ne dispose 

ni de la te in te p o u r p r e de la fleur, ni de la n u a n c e 

ver te des feuilles. 

Ses m o y e n s d 'ac t ion sont l 'or r e n d u verdâ t re par 

addi t ion d 'a rgent et r o u g e â l r e pa r a l l iage avec le 

cu ivre . Ces deux n u a n c e s , associées au fond j a u n e p u r 

d e l 'or fin, p r o d u i s e n t un effet m é r o c h r o m i q u e t rès-

satisfaisant, re ievé e n c o r e p a r les r e m a r q u a b l e s p ro 

pr ié tés op t iques de l 'or mé ta l l ique . ' 

J e n ' a b a n d o n n e r a i pas ce sujet, sans menLionner 

cer ta ins effets réal isés sur t issus, qui s'y r a t t a c h e n t 

assez d i r ec t emen t . 

Dans le t issage d'étoffes co lor iées , on peu t s ' a r r an 

ger de façon à ce que les fils du dess in a p p a r t e n a n t 

soit à la cha îne , soit à la t r a m e , r ecouvren t c o m 

p l è t e m e n t les fils qui les c ro i s en t ; mais on est l ibre 

aussi d ' adop te r une disposi t ion con t r a i r e , e l d e laisser 

para î t re dans le dess in , et e n t r e les fils co lor iés , les 

fils c roisés offrant la te inte du fond. Une semblab l e 

étoffe é tan t vue à une d i s tance convenab le , les deux 

espèces de fils ne se d i s t inguen t p lus les uns des 

a u t r e s , et leurs cou l eu r s se m é l a n g e n t sur la r é l i n e . 

La cou leu r du fond annu le ra , p o u r e n g e n d r e r du 

b lanc et p a r c o n s é q u e n t aussi du gr i s , la por t ion d e 

la te inte du dessin qui lui est c o m p l é m e n t a i r e . Cette 

de rn iè re sera donc soumise à l ' influence m é r o c h r o 

m i q u e , par voie d ' add i t ion , de la cou leur du fond. 
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Le moyen âge t irait p lus souvent par t i de ce t t e 

m é t h o d e qu 'on ne le fait de nos j o u r s . On p o u r r a se 

r e n d r e c o m p t e de son inf luence, souvent t r è s - r e m a r 

quab l e , en examinan t divers t issus de ce t te é p o q u e , 

conservés dans la col lec t ion de Bock au Muséum Im

pér ia l au t r i ch i en de l 'art et de l ' i ndus t r i e . Je m e 

souviens n o t a m m e n t d 'un tissu d 'or ig ine m o r o - e s p a -

gnole du qua to rz ième siècle, offrant un dessin ve r t -

j a u n e clair sur un fond rouge , i n c o m p l è t e m e n t cou

vert. Ronge et ver t - jaune forment du j a u n e ; telle est 

aussi l ' impress ion éprouvée si l 'on regarde ce tissu a 

u n e cer ta ine d is lance . En m ê m e t emps , la m a n i è r e 

don t ce j aune est p rodu i t , pa r m é l a n g e sur la r é l ine , lui 

donne q u e l q u e chose du br i l lan t de l 'or mé ta l l i que . 

Nous ferons encore o b s e r v e r , q u e les p ropo r t i ons 

relat ives d e l u m i è r e renvoyées à l 'œil par c h a q u e 

espèce de fils var ient avec la posi t ion du tissu el avec 

l ' é c l a i r age ; aussi la cou leu r du dessin appara î t -e l le 

tan tô t p lus forte, tantôt p lu s faible, suivant que l'on 

se r a p p r o c h e ou que l 'on s 'é loigne. Si la couleur des 

fils du dessin est de na tu re à t r a n c h e r d 'une m a n i è r e 

c r i a r d e sur celle du fond, et à p r o d u i r e , dans le cas 

d 'un r e c o u v r e m e n t comple t , un cont ras te désagréa 

ble, on p o u r r a d i sposer la t ex tu re du fond de m a 

nière à ce qu ' i l réfléchisse peu de lumiè re sous les 

inc idences p o u r lesquel les le dessin en renvoie beau 

c o u p ; u n e g r a n d e différence dans l ' in tensi té l umi 

neuse m a s q u e alors , en parLie, le défaut d ' h a r m o n i e . 

Cet effet es t d ' au tan t p lus facile à réal iser qu'i l se 

p rodu i t s p o n t a n é m e n t dans la p lupa r t des cas . 
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§ 29. — De la Poïki lochromie. 

Dans ce qui p r é c è d e n o u s avons a d m i s , en généra l , 

que les cou leurs é ta ien t associées j u s q u ' à u n cer ta in 

poin t e n g r a n d e s m a s s e s ; mais le p r inc ipe inverse est 

souvent suivi avec des résu l ta t s t r è s - r e m a r q u a b l e s , et 

p o u r r e m p l i r des bu t s var iés . On peu t se p r o p o s e r de 

d é c h i q u e t e r , de diviser e n t i è r e m e n t l e s masses de cou

l e u r s , de façon à p r o d u i r e u n e g r a n d e var iété de tein

tes sur un espace res t re in t . Je d o n n e a ce t t e man iè re de 

p rocéde r , p r i n c i p a l e m e n t c u l t i v é e avec un g r a n d s u c 

cès en Or ient , le n o m d e m é t h o d e des colorations va

riées ou de poïkilochromie. 

Elle est d ' une hau te i m p o r t a n c e dans le t issage et 

n o t a m m e n t dans la fabricat ion des châ les , qui r epose 

e n t i è r e m e n t su r e l l e ; mais elle exige b e a u c o u p d ' a p 

t i t ude na tu re l l e et u n e é l u d e a t ten t ive . 

Le g rand n o m b r e de ques t ions qui se p r é s e n t e n t 

ici , et la variété des solut ions poss ibles , r e n d e n t t r è s -

difficile la dé t e rmina t i on des règles à suivre. 

On se r econna î t r a le m i e u x , à m o n avis, en c o n 

s idé ran t c h a q u e g r o u p e de p r e m i e r o r d r e d 'un d e s 

sin p o ï k i l o c h r o m a t i q u e , c o m m e u n e pet i te c o m p o 

sition faite d ' ap rès le p r inc ipe des g rands intervalles ; 

ceux-ci se r é u n i s s e n t p o u r fo rmer des g roupes de 

second , d e t ro i s i ème o r d r e et ainsi de suite j u s q u ' a u 

tout . La difficulté r é s ide p r é c i s é m e n t dans la ma

nière de r é u n i r les g r o u p e s , ca r on ne peut j u x t a p o s e r 

q u e les par t i es don t les cou leu r s ne se modif ient pas 
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DE LA P O I K I L O C H R O M I E . 3 1 7 

défavorablement , e t , de p lus , le tissu é t a n t vu à u n e 

dis tance où les détai ls de p r e m i e r o r d r e ne sont plus 

sens ib les , les g rands t rai ts du dessin doivent ressor t i r 

avec des combina i sons colorées agréables . Mais, d 'un 

au t r e cô t é , le peu de superficie qu 'on donne aux 

cou leu r s , fait d i spara î t re les effets d 'un con t ra s t e 

nuis ible , et facilite b e a u c o u p le. travail . Dans la for

ma t ion des g roupes de p r e m i e r o r d r e , b ien des l icen

ces se ron t pe rmi se s , qui ne cad re ra i en t pas si l ' é ten

d u e des cou leurs étai t p lus g r ande . 

Il est facile d e se convaincre que la sensibi l i té de 

l'œil p o u r le désaccord des cuu leu r s , croi t p r o p o r 

t ionne l l ement avec leur surface; il suffit d ' examine r 

le dessin d 'un châ le avec un ve r r e gross issant . 

La division des masses colorées favorise aussi , 

j u s q u ' à un cer ta in poin t , la format ion des g roupes de 

second et d e t r o i s i è m e o r d r e . Les g roupes d e p r e m i e r 

o r d r e , c o n t e n a n t déjà les cou leu r s associées d ' après 

le p r inc ipe des g r a n d s interval les , n'offrent p a s , les 

u n s par r a p p o r t aux au t res , des an t ipa th ies aussi 

profondes q u e des c h a m p s un ico lores , i soch romes 

ou h o m œ o c h r o m e s , m ô m e si l ' une ou l 'autre des cou- -

leurs d o m i n e . 

A u n e g r a n d e d i s tance , l o r squ 'on voit le dessin 

dans son ensemble , les diverses cou leurs se confon

den t plus ou moins et p e r d e n t en sa tu ra t ion , l ' im

press ion devient ainsi moins éne rg ique , moins ne t t e , 

mais aussi moins dure et moins c h o q u a n t e , q u e pour 

un dessin c o m p o s é de larges po r t ions unicolores . 

L'effet de la po ïk i lochromie dérive préc i sément de 

1 8 . 
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ce qu 'e l le occupe noi re imag ina t ion , p a r ries images 

r i ches et mul t i co lo res , sans que no t re œil soit vive

m e n t i m p r e s s i o n n é pa r u n e cou leur isolée. 

Le châ le a dû son succès dans le m o n d e é légant , 

n o n - s e u l e m e n t à son pr ix élevé, ma i s su r tou t à ses 

qua l i tés op t iques . De loin il p r o d u i t p e u d'effet et 

n 'a t t i re pas les r e g a r d s de la foule; ce n 'es t qu ' en le 

r e g a r d a n t de plus en plus p r è s , q u e l 'on peu t de 

mieux en mieux se r e n d r e compte de ses beau té s et 

de sa r i c h e s s e . 

Dans ces de rn i e r s t e m p s on a app l iqué aux châ les 

de pr ix u n e m é t h o d e usi tée autrefois s eu l emen t p o u r 

les m a r c h a n d i s e s c o m m u n e s . Elle cons is te à faire 

ressor t i r à d is tance , en cou leurs c r i an tes , les g r a n d e s 

divisions du dess in . 

Celte faute est d ' au t an t p lus r eg re t t ab l e qu 'e l l e 

s o u m e t aux influences de la m o d e des objets de g r a n d e 

valeur ; la m o d e change- t -e l le , p e r s o n n e ne voudra 

p lus ache te r , à a u c u n pr ix , u n e semblab le p ièce . 

De m ê m e que la po ïk i loch romie exclut les asso

c ia t ions de cou leu r s pr ises en masses , elle n ' a d m e t 

pas non p lus le p r inc ipe des pet i t s in terval les . Ceux-

ci peuven t se p r é s e n t e r excep t ionne l l emen t , ainsi 

deux rouges p o u r une fleur, deux ver ts p o u r u n e 

feu i l l e ; mais le plus souvent , vu la g r a n d e mul t ip l i 

ci té des t e in tes , les deux n u a n c e s voisines sont sépa

rées e t se t rouvent r épa r t i e s dans deux g r o u p e s 

d is t inc ts de p r e m i e r ou de second o r d r e . C o m m e les 

in terval les ne sont plus des t inés à p rodu i r e l eu r 

effet i so l émen t , nous n 'avons plus à t en i r c o m p t e d e s 
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règles posées au § 19 sur les r a p p o r t s de c la r t és . La 

plus g r a n d e l iber té est p e r m i s e dans cel te d i r e c t i o n ; 

on peut les suivre ou les négl iger , suivant que l 'un ou 

l ' au t re r é su l t a t paraî t p lus favorable. 

Un moyen p ra t ique impor tan t , p o u r a u g m e n t e r la 

var iété d 'une composi t ion p o ï k i l o c h r o m a l i q u e , c o n 

siste à r e p r o d u i r e la m ô m e forme de dessin avec des 

cou leurs d i s t inc tes .Tan tô t alors le fond res te le m ô m e , 

tan tô t il est l u i - m ê m e modifié dans sa te in te ; ce qui 

condu i t à des effets t ou t spéc iaux . Un des plus beau x 

exemples de ce t te m é t h o d e se t rouve dans l 'ouvrage 

de J . - B . W a r i n g ( f ) . 

§ 30. — Des modifications qu'éprouvent les couleurs sous 

l'influence de la lumière artificielle du g a z ou des bou

gies , e t des conséquences qui s'y rattachent . 

La lumiè re de tou t e s les flammes, don t nous nous 

servons p o u r l ' éc la i rage , est plus j aune que celle du 

j o u r . Cette de rn i è r e , b ien qu 'e l le soit r ougeâ t r e pa r 

e l l e - m ê m e , nous pa ra î t b l eue par con t r a s t e , à côté 

de la p r e m i è r e . 

Les moyens employés pa r les pe in t res p o u r imi t e r 

1 écla i rage sur leurs t ab leaux t e n d e n t à faire c ro i re 

q u e la l u m i è r e des bougies est p lus rouge q u e celle 

du j o u r ; mais il n 'en est r i en .Les m ê m e s expér i ences , 

pa r lesquel les on p e u t se conva incre de la teinte 

rouge de la lumiè re du j o u r (§ 5), p rouven t que celle 

(1) W a r i n g Textile fabrics, Ta fe l X I I I . E r n b r o i d e r e d y I jobinet 

s ca r f f r o m De lh i . 
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du gaz ou d ' une l a m p e à hu i l e est j a u n e . Si l ' éc la i 

rage artificiel était p lus rouge que la l u m i è r e du j o u r , 

celle-ci serai t t e in tée en ver t b leu pa r le con t ras te et 

non en bleu p u r , c o m m e on l 'observe toujours . Il est 

facile de c o m p r e n d r e p o u r q u o i les pe in t r e s c o n s o m 

m e n t tant de rouge dans leurs t ab leaux à doub le éclai

rage . Nous avons vu (§ o), qu ' en a joutant au j a u n e la 

l u m i è r e b l anche du j o u r , n o n modif iée , le m é l a n g e 

t i ra i t au rouge . Ainsi , p o u r r e p r é s e n t e r les effets de 

doub le éc la i rage , l 'ar t is te a u r a r e c o u r s à l 'usage des 

p i g m e n t s r o u g e s . 

En r e g a r d a n t , au d é b u t du c r é p u s c u l e , un objet 

voisin de la f lamme d 'un bec de gaz, s i m u l t a n é m e n t 

écla i ré par la l u m i è r e de ce bec et pa r la l u m i è r e 

déc l inan te du j o u r , il nous s e m b l e r o u g e à t r e . 

Cet effet se p r o d u i t e n c o r e , a lors m ê m e qu ' i l n 'y a 

pas t r ace de rougeu r c r é p u s c u l a i r e , et l o r sque le ciel 

est c o m p l è t e m e n t gr is . Si nous p o r t o n s nos yeux su r 

la f lamme e l l e - m ê m e , nous en ver rons p a r t i r des 

r ayons rouges . 

Les poin ts de la r é t i n e , su r l esque ls se pe ignen t 

les rayons formés p a r réflexion sur les b o r d s h u 

mides des p a u p i è r e s ou p a r u n e a c c o m m o d a t i o n in 

c o m p l è t e , reço iven t aussi de la l u m i è r e du j o u r et les 

deux effets r éun i s e n g e n d r e n t u n e t e in te r o u g e à t r e . 

Le noyau de la f lamme du gaz p a r a i t j a u n e ; il en est 

de m ê m e d ' une fenêtre , à t ravers laquel le on r e g a r d e 

d u dehor s un co r r ido r b l anc é c l a ; r é au gaz. Dans les 

tab leaux u n i q u e m e n t éc la i rés p a r u n e l umiè r e a r t i 

ficielle, te ls q u e scènes d e caveaux, e tc . , les pe in t r e s 
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emplo ien t plus de r o u g e q u e ne l 'exige la réa l i t é . 

Cette exagéra t ion a une raison psycho log ique . En 

effet, lo rsque nous vivons sous l ' influence d 'un é c l a i 

rage u n i q u e m e n t artificiel, la te in te j a u n e de la lu 

m i è r e ne nous frappe pas b e a u c o u p . 

L ' impress ion c h r o m a t i q u e est b e a u c o u p plus vive 

et plus sensible q u a n d l 'éclairage artificiel se c o m 

pl ique d 'un écla i rage na tu re l . Or, dans ce cas , les 

objets p r e n n e n t u n e te in te r o u g e ; l ' idée du rouge 

res te ainsi associée à celle d 'un écla i rage artificiel, 

c 'ast donc le rouge que l 'on emplo ie p o u r révei l ler 

en nous l ' idée de cet éc la i rage , b ien qu ' en réa l i té on 

s 'éloigne par là de la vé r i t é , toutes les fois que la lu 

m i è r e artificielle in te rv ien t seu le . 

On sait q u e la l u m i è r e artificielle modifie les c o u 

leurs p igmen ta i r e s ; c ' e s t à sa te inte jaune qu 'e l le doi t 

cet te p rop r i é t é . 

En p r e m i e r l ieu, men t ionnons l ' éc la i rc i s sement 

éprouvé par les p igments j aunes , qui les r a p p r o c h e 

du b lanc : en effet, les espèces de lumiè res don t l 'ab

sorpt ion p rodu i t la différence en t re le j a u n e et le b l anc , 

avec la l umiè r e du j o u r , sont mal r ep ré sen t ée s d a n s 

celle d 'une l a m p e . Les p igments o rangés se r appro 

chen t , en généra l , u n peu du j a u n e par sui te de la 

p r é d o m i n a n c e de la l u m i è r e j a u n e . Le vermil lon d e 

vient plus vif, p r e n d plus de feu, car les espèces de 

lumiè res qui d é t e r m i n e n t le ca rac tè re spécifique de 

ce t t e cou leu r sont r i c h e m e n t r ep ré sen tées dans le 

flux lumineux émis par une l ampe . Les p o u r p r e s se 

r a p p r o c h e n t du rouge , en p e r d a n t une par t ie du bleu 
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et d u violet cons t i t uan t s ; le violet fonce et s'affaiblit 

n o t a b l e m e n t . 

• Quant au bleu, il subi t des modif icat ions var iant 

avec la na tu re des p i g m e n t s et avec la n u a n c e . Ainsi 

le bleu o u t r e m e r fonce b e a u c o u p , en p e r d a n t de son 

in tens i té . Les b leus plus c lairs se r a p p r o c h e n t tantôt 

du ver l , ou p e r d e n t s e u l e m e n t une pa r t i e de leur 

sa tu ra t ion en se r a p p r o c h a n t du b l a n c , ou mieux du 

gris ou encore du violet clair appe lé lilas. 

Cet effet m ' a tou jours s e m b l é le p lus m a r q u é avec 

la fleur de la p lante des mara i s c o n n u e sous le n o m 

de myosotis palustris. 

Ces fleurs sont roses au m o m e n t de l e u r é e l o s i o n et 

n e passen t que p lus t a rd au b l e u ; à la l umiè r e d 'une 

boug ie elles conservent toujours u n e te inte rougeâ t re . 

Les p i g m e n t s b l e u s , qui passen t au rouge à la lumiè re 

art if iciel le, r en f e rmen t encore b e a u c o u p de rouge ; 

ce r o u g e est annu lé au j o u r par du ver t b l e u ; mais 

c o m m e dans la l u m i è r e des bougies les rayons à 

cour t e s v ibra t ions sont moins bien r e p r é s e n t é s , le 

r o u g e r e p r e n d alors le dessus . 

P o u r les cou leurs b l eues , au con t ra i re , qui pe rden t 

s e u l e m e n t en sa tura t ion , tous les rayons qui dé te r 

m i n e n t l eur c a r a c t è r e spécif ique sont éga lement 

affaiblis dans la l u m i è r e des boug ies . Enfin, les pig

m e n t s b leus qui virent au vert abso rben t p lus par

t i cu l i è r emen t le r ouge , l ' o rangé et le j a u n e , en r é 

fléchissant le vert , le b leu et le viole t ; c o m m e la lu

m i è r e artificielle est pauvre en b leu et en violet, le vert 

arr ive à d o m i n e r . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il résul te de là que cer ta ins verts se d i s t inguen t 

difficilement de cer ta ins b leus , sous un éclairage ar t i 

ficiel. Le b leu subissant dans ces condi t ions d e s 

modificat ions var iab les , il p e r d , avec l 'éclairage a r t i 

ficiel, le r ang que nous lui avions a t t r ibué parmi les a u 

tres c o u l e u r s ; ce fait a une inf luence m a r q u é e dans 

les compos i t ions ch roma t iques des t inées à ê t re vues 

exclus ivement avec un éc la i rage artificiel : ainsi les 

deux tr iades rouye, jaune, outremer et pourpre, jaune 

et bleu, n 'on t p lus la m ê m e i m p o r t a n c e . La t r i ade 

p o u r p r e , j a u n e et b leu est encore app l i cab le en tons 

clairs , bien q u e moins souvent qu ' au j o u r ; pare'e-

qu ' a lo r s le bleu fonce m o i n s . La t r iade rouge, jaune, 

outremer, dans laquel le l ' o u t r e m e r do i t ê t re sa tu ré 

pour d o n n e r à la compos i t ion toute sa valeur, n 'es t 

p lus suscept ib le d ' in te rven i r à la l u m i è r e art i f iciel le , 

toutes les fois qu'i l convient de réa l i ser des effets 

l u m i n e u x r i ches et in tenses · on la r e m p l a c e , dans ce 

cas , par la t r iade rouge, jaune et vert. L'effet d e ce t te 

de rn i è r e est, d e b e a u c o u p , plus f avo rah l eà l a l u m i è r e 

artificielle q u ' a u j o u r ; vu que la p r é d o m i n a n c e des 

lumiè res dont la r éun ion sur la ré t ine e n g e n d r e le 

j aune n 'es t pas g ê n a n t e à la l umiè r e des bougies ; 

elle co ïnc ide , au con t r a i r e , avec la composi t ion de 

cel te l u m i è r e . 

En généra l , le vert peu t recevoir , à la lumiè re a r t i 

ficielle, des app l ica t ions plus é tendues qu 'à la lu

miè re du jour . Le vert de Schweinfur t et les te intes 

vert bleu sa tu ré , si difficiles à man ie r dans le de rn ie r 

cas, ne sont a lors plus tant à évi ter . 
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Le j a u n e doi t ê t re choisi avec la nuance j aune d 'o r , 

afin de l 'é loigner du vert , car la n u a n c e du j a u n e de 

c h r o m e clair o rd ina i r e d o n n e déjà u n e mauvaise 

combina i son avec le ver t . On peu t m ê m e quelquefois 

dépasse r le j a u n e d 'or en al lant , du côLé du rouge , 

j u s q u ' a u rouge o r a n g é . Ce d e r n i e r s e s u p p o r t e m i e u x , 

à cô té du r o u g e spec t ra l p u r , qu ' à la l umiè re du j o u r ; 

il perd une par t ie de sa n u a n c e rouge et paraî t j a u n e 

o r angé , lorsqu ' i l est p lacé en t r e le r o u g e spect ra l 

i n t ense et le vert . 

On ne p r e n d r a pas non p lus un j a u n e t rop clair , vu 

q u e la p r é d o m i n a n c e d e s r ayons j a u n e s , dans la 

l u m i è r e du gaz ou des l a m p e s , d é t e r m i n e un éclair

c i s sement s p o n l a n é du j a u n e ; des te intes claires 

pa ra î t r a i en t donc b l anchâ t r e s et p e r d r a i e n t une par t ie 

de leu re f l e t c h r o m a t i q u e . Chacun sait qu ' i l est p r e s q u e 

imposs ib le de d i s t inguer , à la l u m i è r e artificielle, les 

gan ts r ée l l emen t b lancs d e s g a n t s j a u n e clair , glacés ; 

ceux-ci on t b ien une au t r e a p p a r e n c e , mais ils s e m 

b len t aussi clairs que les b lancs . 

Nous t i rons e n c o r e de là une règle relat ive au 

t r a i t e m e n t du b l a n c . 

On sait q u e l ' i ndus t r i e p r o d u i t tous les b lancs a r 

tificiels, aussi b i en celui de la soie b l a n c h e que celui 

du l inge b l anc , avec le c o n c o u r s du b leu . Le bu t de 

l 'azurage est de faire d i spara î t r e par absorp t ion la 

teinte j a u n â t r e , q u e conserven t les t issus lavés et 

b l anch i s , et de réa l i ser un b lanc plus p u r . 

On dépasse l'effet voulu, p l u t ô t que de la isser 

enco re d o m i n e r le j a u n e ; car ce lu i -c i rappe l le l ' idée 
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de saleté , tandis q u ' u n e n u a n c e b l eu t ée n e peu t 

q u e faire ressor t i r les soins appo r t é s dans le lavage. 

Le p e i n t r e d ' a p p a r t e m e n t s ajoute aussi d u b leu à la 

cou leur de s t i néeà se rv i rpour te in te b l a n c h e ; que lque

fois m ê m e le bleu appara î t d ' u n e m a n i è r e t r op m a r 

quée et p r o d u i t un effet désagréab le . Toutes les fois, 

au c o n t r a i r e , où le b l anc doit agir c o m m e b l a n c , 

dans une compos i t ion c h r o m a t i q u e des t inée à ê t r e 

vue sous un éclairage artificiel, l ' addi t ion du bleu 

n'a p lus sa raison d ' ê t r e ; elle ne p e u t qu'affaiblir la 

l u m i è r e , t and is q u e la n u a n c e j a u n â t r e qu ' i l est c h a r g é 

de dé t ru i r e n ' e x e r c e pas d ' inf luence fâcheuse . 

g 31 . — De la composit ion des couleurs qui doivent se 
mé langer sur la ré t ine . 

Dans ce qui p r é c è d e , les couleurs associées é ta ient 

des t inées à p r o d u i r e c h a c u n e u n e impress ion d i s 

t inc te et isolée sur la r é t ine . On peu t aussi c h e r c h e r 

à c o m b i n e r et à mé lange r sur la ré t ine l'effet de c o u 

l eu r s j u x t a p o s é e s . 

Ce résu l t a t se p rodu i r a toutes les fois q u e les 

cou leurs a l t e rnen t en c h a m p s t rès -pe t i t s ou en t rai ts 

fins, la d is tance à l aquel le nous s o m m e s placés n e 

p e r m e t t a n t p lus de les d i s t inguer n e t t e m e n t . Les dia

m è t r e s de ces c h a m p s et les l a rgeurs des t ra i ts sous 

lesquels nous les r econna i s sons encore c o m m e par 

ties isolées , croissent p o u r un œil n o r m a l cri ra ison 

d i rec te de la d i s lance à laque l le nous nous t r o u 

vons. 

i i r .OcKE. 19 
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Ils varient avec la n a t u r e de la cou leu r et a t t e ignen t 

leur plus pet i te valeur dans la j ux tapos i t i on d ' u n e 

cou l eu r t rès -c la i re avec u n e cou leu r t rès - foncée . 

C o m m e le noi r r e p r é s e n t e le ton le p lus foncé, ils 

se ron t m i n i m u m dans l ' a l t e rnance de c h a m p s ou d e 

trai ts noirs associés à u n e cou leu r t rès-cla i re . 

Ainsi des t r a i t s , a l t e rna t ivemen t noirs et b l ancs , 

sont encore sensibles a un œil b i en cons t i tué et 

sous un fort éc la i rage , l o r sque la l a rgeu r de deux 

trai ts voisins, b lanc et noir , est 2 ,200 fois plus pe t i te 

que la d i s tance de l 'observa teur , t and i s que les d e s 

sins d 'un é c h i q u i e r d i spara i ssen t déjà lo r sque la 

d i s t ance de l ' obse rva teu r est 1 , 700 fois p lus g r a n d e 

que la l a r g e u r d ' un c a r r é no i r et d ' un ca r r é b l anc 

r éun i s . P o u r les cou l eu r s vives, les c h a m p s et les 

t rai ts doivent ê t re en généra l p lus g r a n d s , si l 'on 

veut qu 'e l les so ient enco re vues i so lémen t , et cela 

d ' au t an t p lus q u e les cou l eu r s sont p lus voisines su r 

le cerc le c h r o m a t i q u e et se r a p p r o c h e n t davantage 

eu c la r té . Il est imposs ib le de d o n n e r ici des règles 

moins généra les ; il existe, en effet, des d is tances pour 

lesquel les u n c h a m p coloré d ' u n e ce r t a ine g r a n d e u r 

se d is t ingue d u fond sans que l 'on pu isse spécifier 

s'a vraie c o u l e u r ; et, sous ce r appo r t , les cou leurs se 

c o m p o r t e n t d i f fé remment , su ivan l l a na tu re de l ' éc la i -

r age . Ainsi , les expér iences d ' A u b e r t ( I ) d é m o n t r e n t 

q u ' u n ca r r é bleu sur fond no i r ex ige , p o u r ê t re vu 

d i s t i n c t e m e n t en p le ine l u m i è r e du j o u r , u n e d i -

( I ) A u b e r t , Physiologie der Netz.haùt, p . 130. 
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mens ion p lus g r a n d e q u ' u n c a r r é r o u g e , tandis que 

ce t t e inégal i té d i m i n u e et finit pa r d i spara î t r e à 

m e s u r e q u e la c lar té de l ' éc la i rage ba i s se . 

C'est à l ' expér ience d i r ec t e et non aux spécula t ions 

t h é o r i q u e s à nous a p p r e n d r e si, dans un cas d o n n é , 

les cou leurs r e s t e ron t isolées ou m é l a n g e r o n t l eur 

effet sur la ré t ine . 

Les cou leurs résu l tan t du mé lange se forment , dans 

le d e r n i e r cas , d ' ap rès les m ô m e s lois q u e sur la tou

pie c h r o m a t i q u e ou dans l ' expér ience de L a m b e r t 

(voir § 5). Le sys tème des cou leu r s nous p e r m e t d o n c 

de d é t e r m i n e r d i r ec t emen t la te in te qu i doi t se for

m e r par le mé lange de deux au t r e s ; seu lement il ne 

faut pas s'en fier u n i q u e m e n t au n o m d e s ' c o u l e u r s , 

m a i s e n c o r e t en i r c o m p t e du d e g r é de sa tura t ion e t 

de c la r té de la nouvel le cou leur . 

Lo r squ 'on dit, p a r exemple , q u e rouge et ver t 

d o n n e n t du j a u n e par combina i son , ce n 'es t pas u n 

b e a u j a u n e vif qu 'on doi t s ' a t t endre à voir pa ra î t r e , 

ma i s un j a u n e peu s a tu r é , gr is j a u n â t r e ou gr is b r u 

n â t r e , suivant les cas , n u a n c é d e rouge ou de vert , 

selon la p r é d o m i n a n c e de l ' une ou l ' au t re cou l eu r . 

Ce r é su l t a t s 'accorde p l e i n e m e n t avec la théo r i e . Le 

ver t et le r o u g e doivent , en raison de l eu r é lo igne -

m e n t respect i f sur le ce rc le c h r o m a t i q u e , e n g e n d r e r 

une t e in t e de m é l a n g e peu s a t u r é e ; et c o m m e les 

p i g m e n t s r o u g e s et ver ts o rd ina i r e s sont e u x - m ê m e s 

mo ins clairs que le j a u n e de c h r o m e ou le j a u n e de 

Naples , l e u r s o m m e sera re la t ivement foncée. Plus le 

ver t est in tense et vire au j aune , p lus le j a u n e dérivé 
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sera b o n ; l'effet devient enco re p lus favorable si l 'on 

a soin de chois i r un p igmen t rouge qui , c o m m e le ver 

mi l lon ou le m i n i u m , conf ient b e a u c o u p de j a u n e . 

Il est d e règle q u e , p o u r p r o d u i r e des cou leu r s 

c la i res , il convient de j u x t a p o s e r des cou leurs claires ; 

pour former , au con t r a i r e , des cou leu r s s a t u r é e s , o n 

n 'associera que des cou leurs sa tu rées , don t l ' é ca r -

t e m e n t su r le ce rc le c h r o m a t i q u e n 'es t pas t r o p 

g rand ; dans le cas c o n t r a i r e , u n e pa r t i e de la sa tu

ra t ion se pe rd ra i t . 

La p e i n t u r e à l 'hui le et p lus encore celle des f res

ques font un usage é t endu de la m é t h o d e du m é l a n g e 

des cou leurs sur la r é t i ne . Un ar t i s te e x p é r i m e n t é 

doit savoir aussi b ien m é l a n g e r les t e in tes sur la 

r é t ine q u e sur la pa le t t e . 

Cer ta ins maî t res on t m ô m e d o n n é la p ré fé rence à 

ce moyen de c o m b i n e r l'effet des cou leu r s , en c h e r 

chant ainsi à é tonne r le pub l ic par l ' aspect b i en diffé

r e n t q u e p r e n d l ' image faite p o u r le lo inta in , l o r s 

qu 'e l le est vue de p r è s . 

Ces tours de ma ins , c o m m e tous ceux qui sont des 

t inés , non à amé l io re r l 'œuvre , mais à faire ressor t i r 

l 'habi le té de l ' a r t i s te , sont toujours b l â m a b l e s ; mais 

on doit r e c o n n a î t r e auss i , q u e le m é l a n g e des c o u -

I e u r s s u r l a r é t ine , r é s u l t a n t d e Ieur jux lapos i t ion , offre 

souvent des avantages rée ls . On a u g m e n t e l ' énerg ie 

de l'effet, tou t en d i m i n u a n t le t r ava i l ; son emplo i 

ne peu t pas ôlre p roscr i t dans ces cas ; car il s 'agit 

su r tou t de p r o d u i r e les mei l leurs effets, les m o y e n s 

employés étant d ' o r d r e s econda i r e . 
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Rappe lons e n c o r e ici un avantage spécial de ce 

p r o c é d é , qui ressor t n o n - s e u l e m e n t lors du mé lange 

de cou leu r s vives, mais su r tou t p a r l ' addi t ion du b lanc 

et du noi r . 

Des te intes différentes, j ux taposées et vues à u n e 

d i s tance convenab le , dé t ru i s en t l ' impress ion de con

t inu i té p o u r la surface où elles sont app l iquées . 

C h a c u n sait que les b o n n e s gravures sur cuivre p o s 

sèden t u n e cer ta ine n e t t e t é , q u e l 'on ne peu t a t t e i nd re 

d a n s l e s i m a g e s lavées , n 'offrant que des dégrada t ions 

insens ib les et g radue l l e s de c la r té . 11 a r r ive m ê m e 

souvent que ceux qui t ravai l lent à l ' encre de ch ine 

ou à la sépia , obscurc i s sen t et renforcent un t o n 

un i fo rme, non pa r u n e nouvel le couche un i fo rme , 

mais au moyen de t ra i t s de p inceau para l lè les ou 

c ro i sés , en se r a p p r o c h a n t ainsi du p rocédé usi té d a n s 

la g ravure sur cu iv re . Le g raveur sur cuivre c h e r c h e , 

au moyen de la d ispos i t ion des l ignes , à faire na î t r e 

l ' impress ion du relief; ce t te ne t te té p lus g r a n d e se 

re t rouve encore , b ien qu 'à un m o i n d r e degré , sur les 

par t i es p o n c t u é e s . 

El le d é p e n d , selon mo i , de ce qu ' à la d i s t ance où 

nous cessons de d i s t inguer n e t t e m e n t les l ignes e t 

les poin ts , sans p o u r cela les confondre encore en un 

ton un i fo rme , nous ép rouvons une ce r t a ine incer t i 

t u d e , grâce à laquel le l ' appa rence vraie de la surface, 

q u e nous r e g a r d o n s , cède le pas à l ' impress ion de 

relief p rovoquée par les a l ternat ives d ' o m b r e et d e 

l u m i è r e . 

Si la l i thograph ie et les feuilles ra t issées n'offrent 
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pas la m ê m e ne t t e t é , on doi t l ' a t t r ibuer , à m o n avis, 

à l 'associat ion m o i n s r égu l i è r e du b lanc et du no i r ; 

il se p r o d u i t a lo r s , à u n e m o i n d r e d is tance , une foule 

de pet i tes masses g r i ses , don t l ' homogéné i t é est c o m 

p lè te à la d i s tance où le g ra in devient ind is t inc t , et 

qui affaiblissent l ' impress ion géné ra l e . 

On c o m m e t d o n c , en géné ra l , u n e faute dans la 

g ravure sur cu iv re , l o r squ ' en vue de r e n d r e , d ' u n e 

m a n i è r e p lus f rappante , les différences en t r e la cha i r 

et les h a b i t s , les bois e l l e s m u r s , les objets r a p p r o 

c h é s ou é loignés , e t c . , on chois i t des l ignes larges et 

e spacées . P o u r faire d i spa ra î t r e u n e par t ie de l eu r 

ne t t e t é t r oub l an t e , il faut a lors se p l a c e r à u n e d i s 

t ance te l le que , dans les par t ies essent iel les de l ' i 

m a g e et su r u n e é t e n d u e assez g r a n d e , il ne r e s t e 

plus t r a c e de la m é t h o d e l inéa i re et d e son effet. 

Quelle que soit la va leur des var ia t ions dans l ' épa is 

seu r et la d i s tance des l ignes , p o u r a ider à la d i s 

t inc t ion des ma té r i aux , elle n e peut d é t e r m i n e r l 'ar

t i s te à faire en sa faveur, et dans les par t i es e s sen

t iel les de l ' image , le sacrifice d 'un p r i n c i p e sur le

quel r epose la supér io r i t é de la g ravure sur cuivre . 

Les cou leurs j u x t a p o s é e s qui se m é l a n g e n t su r la 

r é t ine offrent é g a l e m e n t , su r tou t si elles sont vives, 

u n reflet pa r t i cu l i e r . 11 est sur tou t sensible à u n e d i s 

t ance où les cou leu r s ne se d i s t inguen t p lus isolé

m e n t , sans toutefois se confondre en u n e impres s ion 

c o m p l è t e m e n t u n i f o r m e . 

Le tissage a r t i s t ique fait un usage é tendu du mé lange 

des cou l eu r s sur l a r é t i n e . Cette appl ica t ion c o m m a n -
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dée pa r les c i rcons tances e l l a na tu re m ô m e de cet ar t 

indus t r i e l , se p r é s e n t e d 'une man iè re p lus f rappan te 

dans les ouvrages des siècles passés q u e dans ceux 

de n o t r e é p o q u e . El cela p o u r deux r a i sons . E n p r e 

m i e r l ieu, les fils de ces t i ssus , au mo ins de ceux qui 

sont pa rvenus j u s q u ' à n o u s , sont p lus gros et par con

séquen t tout à fait opaques ; aussi les cou leu r s des d i 

vers fils sont-e l les n e t t e m e n t dé l imi tées , l 'une n ' a 

g issant pas par t r a n s p a r e n c e à t ravers l ' a u t r e ; le 

p r i n c i p e du mé lange sur la r é t ine , pa r voie d ' a d d i 

t ion , est conservé dans tou te sa r igueur . 11 est vrai de 

d i re que l 'usage des iils minces n 'é ta i t pas i n c o n n u , 

mais les étoffes ob tenues avec l eu r c o n c o u r s ser

vaient p r i nc ipa l emen t p o u r les hab i t s , et ne sont pas 

ar r ivées j u squ ' à n o u s . 

Les étoffes anc i ennes , p rése rvées de l 'act ion d e s 

t ruct ive du t e m p s , p rov iennen t g é n é r a l e m e n t des dra

per ies c lé r ica les , de tap isser ies t issées et de r ideaux . 

D 'un au t r e cô té , les fils se couvra ien t b e a u c o u p 

mo ins dans les anc iens t i ssus , aussi b i en dans 

le dessin que dans le fond , qu ' on n 'a l ' hab i tude 

de le faire d e nos j o u r s . Les cou leurs c ro i sées des 

fils mul t i co lo res appara issa ient a lors su r u n e p lus 

large é t e n d u e . 

C o m m e ca rac tè re dis t inct i f spécial de ces vieux 

t issus, on observe p r e s q u e toujours que t ou t , m ê m e 

la solidité ma té r i e l l e , q u a n d il le faut, est s u b o r 

donné à l'effet a r t i s t ique , ca lculé p o u r la d is tance à 

laquel le le travail devait ê t r e v u . 

B e a u c o u p de ces t issus dest inés aux églises, et les 
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plus beaux , ne sont pas plus que les tableaux de l l u -

b e n s , suscept ib les de s u p p o r t e r l ' examen à pe t i te d i s 

t a n c e . On associai t aussi des ma t i è r e s p r e m i è r e s 

fines et g ross iè res , p réc ieuses et o rd ina i r e s . Un s e m 

blable m é l a n g e n 'es t p lus de m o d e a u j o u r d ' h u i , et 

nos d a m e s r e g a r d e r a i e n t b e a u c o u p d e ces t issus avec 

un s en t imen t mé langé d ' é t o n n e m e n t et de m é p r i s , 

ma lg ré la beau té du dess in , s'ils leur é ta ient p r é 

sen tés dans un é légant magas in de nouveau t é s . 

Quoi qu ' i l en soit , le bu t poursuivi étai t a t te int . On 

c o m p r e n d a i s é m e n t qu ' en suivant u n e semblab le 

voie, on ait fait u n usage é tendu du moyen offert 

par la n a t u r e m ô m e d u t i ssage , p o u r mé lange r les 

cou l eu r s sur la ré t ine . 

On mé langea i t a ins i , n o n - s e u l e m e n t les cou leurs 

i n t e r m é d i a i r e s , ma i s on annula i t encore , pa r o c c a 

sion, les couleurs de la cha îne par l ' i n t e rméd ia i r e de 

cel les de la t r a m e . 

J e m e souviens , en t re au t r e s , d 'un beau t issu 

lyonnais du se iz ième s iècle , conservé dans la co l l ec 

t ion de Bock du m u s é e au t r i ch ien . Il se compose d 'un 

d a m a s s é de soie b l eue . Dans le dessin, des fils j a u 

nes se c ro isen t avec les fils b leus ; les deux cou leu r s 

son t p ropo r t i onnées d e m a n i è r e à se neu t ra l i se r 

exac temen t en d o n n a n t du gris , et m ô m e du b l a n c , 

sous un écla i rage p lus in tense . Ce g r i s , p a r sui te d e 

son m o d e de généra t ion , offre que lque chose d e b r i l 

l a n t ; le dessin, vu à u n e d i s lance et avec un éc la i 

rage convenables , para î t d 'un b lanc d ' a rgen t i m p o s 

s ible à imi t e r p a r l 'usage m ô m e du b l anc . 
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Dans les t issus rayés et ca r re l é s r é c e n t s , le des 

sin est souvent si pe t i t qu 'on ne peu t le d is t inguer 

qu ' à de très-faibles d i s tances , tandis que , dans l 'éloi-

g n e m e n t sous lequel ils doivent ê t re vus et agir , les 

cou leurs se mé langen t c o m p l è t e m e n t . Ces étoffes sont 

p r o p r e s à comble r en g r a n d e par t ie les l acunes exis

t an t encore dans l 'ar t de la t e in tu re . E n effet, tant 

qu ' i l ne s'agit pas de cou leurs t r è s - in t enses , on p e u t 

réa l i ser , p a r voie d e mé lange su r la r é t i ne , tous les 

effets dés i rab les . On les po r t e aussi de p ré fé rence 

aux tissus un i s , en tan t que la m o d e ne s'y oppose 

p a s ; car , à u n e d i s tance insuffisante pour d é t e r m i n e r 

l ' en t ière confusion des cou l eu r s , ils conse rven t un 

lus t re par t icu l ie r qui m a n q u e dans les étoffes unies , 

et vus de p rès , ils sont moins m o n o t o n e s . 

Les étoffes chagr inées ne r e n t r e n t pas tout à fait 

dans la m ê m e ca t égor i e . Dans ce gen re , la cha îne et 

la t r a m e sont de cou leurs différentes et t issées de m a 

nière à former u n e espèce de taffetas. 

La cou leu r de m é l a n g e n'a plus la m ê m e impor 

t a n c e ; l 'une ou l ' au t re des composan te s p r e n d le 

des sus , suivant q u e la cha îne ou la t r a m e réfléchit 

p lus de l u m i è r e . De fait, on r e m a r q u e q u e la p r a t i 

que t i en t p e u de c o m p t e de la t e in te de m é l a n g e , 

car les deux cou leurs const i tut ives sont , en géné ra l , 

si é lo ignées sur le ce rc le , que l eu r s o m m e res te bien 

loin d e r r i è r e el les, au point, de vue de la sa tu ra t ion , 

là où elle vient à se former . 

Ce m a n q u e de sa tura t ion aide p réc i sémen t à 

a u g m e n t e r le lus t re de l 'étoffe, en révei l lant en nous 

1 s . 
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l ' idée d 'un écla t pa r t i cu l i e r , d ' une forte pu i s sance 

réflective. Nous savons, en effet, que la l umiè r e réf lé

chie à la surface des étoffes colorées est inco lore . On 

t rouvera i t , j e c ro i s , u n e série d'effets nouveaux et 

h e u r e u x dans ce m o d e de sa t inage , si l 'on voulait se 

d o n n e r la pe ine d ' é tud ie r la ques t ion d ' une m a n i è r e 

p lus approfond ie , et r é u n i r aussi des cou leurs r a p 

p rochées su r le cercle et de combina i son favorable . 

§ 32. — Du contour. 

Le contac t i m m é d i a t de deux cou leurs de m o y e n n e 

c la r té est , en géné ra l , peu favorable à l'effet. Si les 

deux te intes diffèrent peu l 'une de l ' au t re , elles ne se 

s épa re ron t pas d i s t i n c t e m e n t ; si , au con t ra i r e , l eu r 

d is tance angula i re sur le cerc le est p lus g r a n d e , elles 

d o n n e r o n t , vues d'assez loin et aux poin ts l i m i t e s , u n e 

cou l eu r de mé lange agissant d a n s tous les cas d 'une 

m a n i è r e déb i l i t an te sur la combina i son , qu 'e l le soit 

e l l e - m ê m e vive ou gr ise ; car , dans ce cas , l ' impre s 

sion co lorée ne res te pas sur la r é t i n e e x a c t e m e n t li

m i t é e à son lieu g é o m é t r i q u e . 

On r e m é d i e à ce t te fusion en d i sposan t , en t re les 

deux voisins, un t ra i t foncé. Chacune des cou leu r s 

peu t a lors o c c u p e r sur la r é t ine la moi t ié de la la r 

geu r de ce t ra i t , avant d e r ecouvr i r l ' au t re . Le t rai t 

foncé ainsi employé est appe lé con tour . Il est d ' au 

tan t p lus nécessa i re d a n s les compos i t ions c h r o m a 

t iques , que ce l les-c i sont des t inées à ê t re vues à des 

d is tances p lus g r a n d e s . 
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• Les b a n d e s mé ta l l iques qui , dans les anciens v i 

t raux color iés , dé l imi t en t les p r inc ipa les cou l eu r s , 

doivent l eur or ig ine à la nécess i té de r éun i r les 

divers f ragments de ve r r e , ma i s elles p rê ten t , en 

ou t re , un g r a n d appui à l'effet géné ra l . 

Ces con tours fo r t ement accen tués ne conviennen t 

pas dans la r e p r o d u c t i o n de la n a t u r e , mais ils s e r 

vent avan tageusemen t , si le b u t essent ie l est l 'o r 

n e m e n t a t i o n c h r o m a t i q u e , l ' imi ta t ion des objets 

rée ls n ' é t an t des t inée qu 'à fixer les idées du spec 

t a t eu r . 

Les con tou r s devant Gire foncés, le noi r s'offre à 

nous c o m m e la te in te la p lus na ture l le p o u r eux. Il 

couvient , en réa l i t é , d 'en faire usage p o u r les c o m 

posi t ions où tou tes les cou leu r s sont, r e p r é s e n t é e s , 

et dans lesquel les on j ux t apose deux teintes éloignées 

l 'une de l ' au t re sur le ce rc le c h r o m a t i q u e , voire 

m ê m e c o m p l é m e n t a i r e s . Si, a u c o n t r a i r e , o n n ' a s s o c i e 

q u e des cou leurs ana logues , on chois i ra l ' une d'elles 

p o u r la r e n d r e p lus foncée, en donnan t , en généra l , 

la p ré fé rence à la cou l eu r la plus é l endue et qui offre 

u n ca rac t è r e de p r é d o m i n a n c e ; vu la m o i n d r e i m -

press ionab i l i t é de la r é t ine pour ce t te t e in t e domi

n a n t e , elle r e n d r a , en se fonçant , les m ê m e s services 

q u e le no i r , tou t en pa ra i s san t m o i n s d u r e et mo ins 

é t r a n g è r e . Dans ce cas , on n 'obse rve ra pas non p lus 

la te in te d e con t r a s t e qui se déve loppe sur des con

tours noi rs un peu larges (§ 16) , ce l le te in te de c o n 

t r a s t e é tan t neu t ra l i sée pa r la cou l eu r laissée au 

c o n t o u r . 
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De deux choses l ' une , ou bien le con tour doi t d i s 

p a r a î t r e à la d is lance p o u r laquel le le dessin est e x é 

cu té , ou il doi t r e s t e r sensible . Suivant le bu t à 

a t t e i n d r e , on lui d o n n e r a une l a r g e u r différente. 11 

convient d é f a i r e des essais p réa lab les , p o u r a r r ive r 

à l'effet d é s i r é ; ca r le résu l ta t change n o t a b l e m e n t 

avec l 'éc la i rage et la n a t u r e des cou leurs j ux t aposée s . 

Ces expér iences n e peuven t se faire qu 'avec des 

yeux n o r m a u x et non myopes . Seuls ils sont aptes à 

d o n n e r u n e m e s u r e exac te , ca r seuls ils peuven t 

d i s t inguer n e t t e m e n t , à d i s t ance , les détai ls d 'une 

c o m p o s i t i o n . 

L 'a r t i s te n ' a donc à p r e n d r e en cons idéra t ion q u e 

l'effet p r o d u i t sur un œil n o r m a l . 

On emplo ie aussi des con tou r s c la i rs , te ls qu ' o r et 

b l a n c ; mais leur signification n 'es t p lus la m ê m e q u e 

tou t à l ' heure ; car ils agissent c o m m e é l é m e n t s n o u 

veaux et indiv iduels , et l 'on ne calcule p lus su r l eur 

d i spa r i t ion . D 'une par t ils peuven t se déve lopper 

c o m m e une par t ie i m p o r t a n t e de l ' o r n e m e n t , d ' au t r e 

p a r t ils sont suscept ib les de s ' é t endre de m a n i è r e 

à f o rmer un second fond, un fond qui repose su r 

celui qu i po r t e l ' o r n e m e n t . 

Il est évident q u e l 'usage des con tours foncés n ' ex -

cl ut pas ces deux m a n i è r e s de p r o c é d e r ; ma i s , c o m m e 

nous l ' avons di t t o u t à l ' h e u r e , le c o n t o u r foncé 

n ' a r r ive à p r e n d r e corps que dans des cas spéc iaux . 

P o u r les objets qu i , c o m m e les m u r s d ' une ga le r ie , 

sont des t inés à ê t r e vus t an tô t de p r è s , t an tô t d e loin, 

il conv iendra de d i sposer les c o n t o u r s d e m a n i è r e à 
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les faire c o n s i d é r e r de p rès c o m m e par t i e in tégran te 

de l ' o rnemen ta t i on , ou du fond, tandis qu 'à d i s 

tance ils s'effacent, t ou t en r e m p l i s s a n t le bu t p r i 

mit i f du con tou r . 

Dans les o r n e m e n t s qui r e p r é s e n t e n t un relief, il 

d é p e n d de l 'hab i le té de l 'a r t i s te d 'u t i l i ser les o m b r e s 

po r t ées , qu 'e l les so ient réelles ou pe in tes , d e m a n i è r e 

à p r o d u i r e l'effet du c o n t o u r dans les te in tes 

pla tes . 

Le con tou r qui n ' e s t pas des t iné à d i spara î t re est 

souvent l u i - m ê m e l imi té par un second c o n t o u r : 

ainsi , lorsqu ' i l est en con tac t avec des cou leurs qui 

n e t r a n c h e n t pas assez avec lui ; tel sera i t un con tour 

b l anc enve loppan t une surface j aune clair . 

I n d é p e n d a m m e n t de ce cas , on peut p rocéde r de 

ce t te m a n i è r e , t ou tes les fois que l 'on veut d o n n e r 

p lus d ' indiv idual i té au con tou r , le sépa re r p o u r ainsi 

d i r e , d u c o n t e n u , c o m m e e n t o u r a g e ou m u r de 

c lô tu re . 

Un con tou r , sur l 'effacement duque l on ne c o m p t e 

pas , a u g m e n t e la l iber té d 'ac t ion dans les c o m 

posi t ions c h r o m a t i q u e s . On p o u r r a assoc ie r , le cas 

échéan t , des cou l eu r s dont le contac t i m m é d i a t serai t 

d 'un effet d o u t e u x , avec d ' au t an t p lus d ' a s su rance , 

q u e le con tour est p lus ne t et p lus dis t inct , pourvu 

toutefois qu 'e l les conv iennen t à l ' ensemble ; c a r 

nous avons vu à la fin du § 16 que le con tou r annu le 

'le con t r a s t e local ou d e con tac t et e m p ê c h e ses effets 

défavorables . 

Fa i t -on usage , dans l ' o rnemen ta t ion , d 'objets rée l s , 
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it] Owen J o n e s , Grammar of ornament. London, 185G. 

tels q u e feuil les, fleurs, a n i m a u x et m ô m e formes 

h u m a i n e s , le c o n t o u r p e u t r e n d r e service en d imi 

n u a n t l ' é l é m e n t objectif en faveur de l ' é l émen t 

subjectif, en déna tu ra l i san t , c o m m e on di t , les sujets. 

Le c o n t o u r r e p r é s e n t e l ' é l émen t subjectif du dessin, 

c 'est l ' éc r i tu re du d e s s i n a t e u r ; sa d ispar i t ion à no t r e 

é p o q u e se re l ie é t r o i t e m e n t à la d i rec t ion stér i le 

q u ' a p r i se le goû t , au n a t u r a l i s m e du m o m e n t . Les 

tasses avec lesquel les n o u s buvons , les ass ie t tes s u r 

lesquel les nous m a n g e o n s , les vases dans lesquels 

nous conservons nos b o u q u e t s , sont couver t s de d e s 

sins de fleurs assez f idè lement imi tées de la n a t u r e et 

si p e u a r t i s t iques , q u e leur r é u n i o n dans u n a l b u m 

p o u r r a i t servir c o m m e m o d è l e de la flore artificielle 

des j a r d i n s de luxe d ' E u r o p e . 

Tan t qu J i ! en sera a ins i , t a n t que ces objets e n c o m 

b r e r o n t le m a r c h é , il faudra b ien des efforts p o u r 

reven i r peu h p e u à l ' a r t idéa l de n o s a ïeux, à cet a r t 

qui savait t i re r l ' o r n e m e n t d e la r éa l i t é , en lui d o n 

n a n t u n e forme or ig ina le , g râce à la force de l ' ima

g ina t ion . Cet o r n e m e n t différent de la réa l i té ne 

pouvai t p rovoque r l ' i l lusion, mais il c o n c o r d a i t de 

style avec l 'objet qu ' i l devait embe l l i r et se t raduisa i t 

c o m m e la c réa t ion d e l ' h o m m e in te l l igent , des t inée 

à p a r l e r à l ' in te l l igence . 

J e donnera i p o u r t e r m i n e r q u e l q u e s - u n e s des 

règles posées par Owen Jones (1) . 

Je dois ce t te m a r q u e de défé rence à la cons idé ra 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t ion dont il jou i t , pu i squ ' i l s 'agit ici p lus pa r t i cu l i è re 

m e n t d ' expé r i ence a r t i s t i que . J ' a jou te ra i c e p e n d a n t 

qu' i l m ' e s t imposs ib le d ' a d m e t t r e la to ta l i té de ces 

règ les . 

Owen J o n e s d i t : 

Prop. 29 . — Lorsqu 'on app l i que des o r n e m e n t s 

co lorés sur un fond de cou leur c o n t r a s t a n t e , on doi t 

les isoler p a r un cad re de cou leu r plus c la i re . Ainsi 

une fleur rouge sur un fond vert do i t offrir un b o r d 

rouge p lus clair . 

Prop. 30. — Lor squ ' on a p p l i q u e des o r n e m e n t s 

colorés sur un fond d 'o r , on les isole a u m o y e n d 'un 

e n c a d r e m e n t p lus foncé. 

Prop. 3 1 . — Les o r n e m e n t s en or sur fond co lo ré , 

que l qu ' i l soit , doivent ê t re b o r d é s de no i r . 

Prop. 32 . — D e s o r n e m e n t s colorés d ' une m a n i è r e 

q u e l c o n q u e peuvent ê t re isolés du fond au m o y e n de 

bo rds b l ancs , do rés ou noi rs . 

Prop. 3 3 . — On p e u t app l ique r n ' i m p o r t e que l 

o r n e m e n t co loré ou en or sur un fond noir ou b l a n c , 

sans faire in te rven i r de con tou r . 

Prop. 3 4 . — On peu t a p p l i q u e r sans c o n t o u r u n e 

teinte c la i re su r un fond de la m ê m e c o u l e u r , ma i s 

foncé. Si l ' o r n e m e n t est foncé et le fond clair , il doi t 

ê t re pourvu d e con tou r s encore p lus foncés et d e l à 

m ê m e t e in te . 

§ 33. — De l ' i l lusion troublante . 

J 'a i déjà fait observer (§ 23) q u e l 'associat ion des 

cou leu r s p e u t p r o v o q u e r dans no t r e imagina t ion l ' im-
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pre s s ion du relief, sans qu' i l y ait imi ta t ion d 'objets 

ma té r i e l s . 

Ces i m p r e s s i o n s sont , en géné ra l , vagues ; elles se 

p r é s e n t e n t à nous c o m m e en rêve et flottent e n t r e 

d iverses poss ib i l i t és . Mais il peu t se faire aussi q u e 

la n a t u r e de l ' associat ion des cou leu r s évoque u n e 

sensa t ion d é t e r m i n é e ; ce t te sensa t ion p e u t ê t re i m 

p r o p r e p o u r la pos i t ion qu 'e l l e occupe ; elle e n 

g e n d r e a lors ce que j ' a p p e l l e l ' i l lusion t roub lan te . 

O n a découve r t à P o m p é ï un p l a n c h e r qui se t rouve 

r e p r o d u i t dans l ' ouvrage de Z a h n (1); il offre le 

dess in de la fig. 4 5 . Bien que ce dessin se c o m p o s e 

Fig. 46. — Un plancher de rompe!. c ¡ a ] L e s surfaces a SOnt 

ges c sont no i r s . Il r é su l t e de là que tou te la surface 

semble c o m p o s é e de m a r c h e s sa i l lantes à p l a n c h e r 

b l anc et à parois ver t ica les co lorées , l 'une en ver t 

et l ' au t re en noir ; ce t te d e r n i è r e peu t ê t re supposée 

dans l ' ombre . Du re s t e , p o u r r e p r é s e n t e r g r a p h i q u e 

m e n t un s emblab l e sys tème de m a r c h e s , on se se r -

( I ) Z a h n , Die Schönsten Ornamente und merkwürdigsten Ge

mäldeaus Pompeji, Herculanum und Stabiä, e r s t e F o l g e , T a b 15. 

u n i q u e m e n t de l ignes 

q u i , en se coupan t t rois 

à t ro i s , fo rment ensem

b le six angles opposés 

et ad jacents égaux, la 

cou leu r des p ier res lui 

d o n n e un ca rac t è r e spé-

— a, surfaces blanches ; 6, losanges 
verts; c, losanges noirs. b l a n c h e s , les losanges b 

• sont ver ts , et les losan-
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virait exac temen t du m ê m e p r o c é d é . Ce g e n r e d ' i l

lus ion t r oub l an t e , qui é v i d e m m e n t ne convient pas à 

un p l a n c h e r (1) , se r e p r o d u i t sous différentes formes 

dans les mosa ïques de P o m p é ï . 

Bien des h o m m e s ont foulé un parei l sol sans 

ép rouver de sensat ion a n o r m a l e , bien des a r ch i t ec t e s 

on t p r é s idé à la confect ion d e ces t ravaux sans 

ê t re saisis de l ' i r ra t ional i té du p r o c é d é ; il n ' en 

est pas mo ins vrai qu ' i l est défec tueux , car l 'obser

vateur qui est t roub lé p a r l ' i l lusion p e u t just if ier son 

dépla i s i r d ' une m a n i è r e i r réfu table , et r a m e n e r fa-

c i l e m e n t à son op in ion ceux qui n ' on t pas observé le 

défaut . 

P o u r u n e ra ison ana logue , il est encore mo ins j u s 

tifiable de faire na î t r e vo lon ta i rement l ' i l lusion t r o u 

b lan te et de l ' i m p o s e r pa r le dess in , la cou leur , 

l ' o m b r e et la l u m i è r e , en u n m o t , p a r tous les m o y e n s 

don t dispose l ' i ndus t r i e . Nous re t rouvons ce vice dans 

b e a u c o u p de p roduc t ions de nos fabr iques de t ap i s . 

Le s e n t i m e n t de m a r c h e r sur des fleurs p e u t ê t r e 

agréab le à ce r ta ines p e r s o n n e s , ma i s p o u r q u o i d i s 

pose r ces fleurs en gu i r l andes au tou r de cad res 

scu lp tés , p o u r q u o i nous forcer , au s u r p l u s , à n o u s 

p r o m e n e r sur des tê tes d ' anges tai l lées dans la 

p i e r r e , et faisant çà et là saillie e n t r e les fleurs? 

Un tap i s , c o m m e t o u t e chose du r e s t e , doit ê t r e 

( I ) Il e s t é v i d e n t q u e l ' i l lus ion d e sa i l l ie d o i t ê t r e p é n i b l e l o r s 

q u ' i l s ' ag i t d e m a r c h e r d a n s u n a p p a r t e m e n t , e t l ' on es t o b l i g é , 

a u d é b u t , d e v a i n c r e u n e c e r t a i n e c r a i n t e de b u t t e r c o n t r e l e s 

a s p é r i t é s a p p a r e n t e s . [Note du traducteur.) 
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F I N 

e n t i è r e m e n t ce qu ' i l est . S'il est dess iné , le dess in 

sera basé sur l ' a r t t ex t i l e ; il ne m a s q u e r a ni la 

su r f ace , n i le p r o c é d é t e c h n i q u e servant h le 

réa l i ser . 

Chaque m é t h o d e indus t r i e l l e a son c h a r m e par t i 

cul ier , et c 'est m a n q u e r de sens a r t i s t ique q u e d e 

vouloir c ache r l ' espr i t de cet te m é t h o d e et de 

c h e r c h e r à t r o m p e r le spec t a t eu r sur ses ca r ac t è r e s 

spécif iques et m ô m e sur ses défauts . 

E n imi t an t , par le t issage ou la b r o d e r i e , la p e i n 

t u r e ou la g ravure su r cuiyre , on ne fait q u e réa l i se r 

u n tour de force b l â m a b l e , on exci te no t r e é t o n n e -

m e n t p a r la difficulté va incue , sans q u e p o u r cela 

le r ésu l t a t final soit favorable . 

Si l 'on i n t rodu i t des objets vivants, a n i m a u x ou 

p lan tes , dans le dessin du t ap i s , loin de r e c h e r c h e r 

l ' i l lusion, il conv iendra de l 'évi ter ; on les m a n i e r a 

c o m m e o r n e m e n t s et n o n c o m m e si l eur r e p r é s e n 

ta t ion étai t le bu t p r i nc ipa l . 

L ' imi ta t ion servile des ob je t s na tu re l s n 'es t pas du 

d o m a i n e de l 'ar t o r n e m e n t a l ; elle doit su r tou t ê t re 

évitée dans les cas où l ' ex is tence rée l le des sujets 

imi t é s sera i t un con t re -sens f rappant . 
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