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

De toutes les fibres qu i nous sont connues , la soie est, 
sans contredi t , l ' une des p lus in téressantes ; aussi a-t-elle 
fait l 'objet de r eche rches n o m b r e u s e s . On possède des 
t ravaux , dont q u e l q u e s - u n s sont cons idérables , sur les 
différentes races de vers , l e u r éducat ion , l eu r s malad ies , 
su r l a filature des cocons, le mou l inage , la t e in tu re , enfin 
su r les effets opt iques des étoffes de soie. 

E n écr ivant ce v o l u m e , nous n 'avons pas eu l ' i n t en 
t ion de r e p r e n d r e a u c u n des sujets p récéden t s , ma i s 
d ' examine r cer ta ines quest ions spéciales qu i , à no t re 
conna i s sance , n ' on t pas encore été t ra i tées avec tous les 
déve loppemen t s qu 'e l les compor t en t . I l y avait là une 
l a c u n e que nous avons essayé de comble r . 

B ien que n o t r e é tude s ' app l ique pa r t i cu l i è r emen t au 
Conditionnement, a u Titrage et au Décreusage de la soie, 
il n o u s a s e m b l é ind i spensab le de la faire p récéde r d ' u n 
a p e r ç u s o m m a i r e su r l ' o r ig ine et la c u l t u r e d u bombyx 
mori, et de p a r l e r avec que lques détails des propr ié tés 
phys iques ét ch imiques de la ma t i è re soyeuse . Enfin nous 
avons j u g é u t i l e d ' e n t r e r dans des cons idéra t ions g é n é -
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VI AVANT-PROPOS. 

raies sur le condi t ionnement et le t i t rage des au t res 

textiles et d ' ind iquer des méthodes p r o p r e s à ca rac té 

riser ou à doser les fibres le p lus c o m m u n é m e n t en 

usage. 

Si insuffisant que ce t ravai l puisse para î t re dans cer 

taines par t ies , nous le publ ions avec l 'espoir qu ' i l p o u r r a 

r e n d r e quelques services à la classe res t re in te des lec teurs 

auxquels il s 'adresse plus d i rec tement . 

Avant de t e rmine r , nous acqui t te rons u n devoir de 

reconnaissance en r emerc i an t MM. Gillet et R e n a r d -

Vil let de Lyon, Rovè de T u r i n et Ruegg de Bâ le , de 

l 'obl igeance qu ' i ls ont mise à nous fourn i r divers r e n 

se ignements , soit sur des méthodes de t r a i t emen t s , soit 

su r des appare i l s . 

J . P . 
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E S S A I 

S U R 

LE CONDITIONNEMENT 
DE LA SOIE 

CHAPITRE PREMIER 

N O T I O N S P R É L I M I N A I R E S 

Aperça historique. 

C'est dans les p lus anc iens l ivres sacres de la Chine, 
qu ' i l est fait men t ion , p o u r la p r e m i è r e fois, de la soie. 
On a donc ra ison de p r é s u m e r que le ver à soie et le m û 
r ier sont or ig inai res de ce pays . Confucius r a p p o r t e 
q u ' u n e impéra t r i ce ch ino ise , appe lée Louï-Tseu ou S i -
l ing-Chi , f emme de l ' e m p e r e u r H o a n g - T i (2698 ans 
avant no t re ère) , eu t , la p r e m i è r e , l ' idée d 'élever des 
vers à soie dans son palais et d ' employer , à la fabr ica
tion des vê tement s , la p réc ieuse fibre qu ' i ls sécrè tent . 
L ' exemple de l a souvera ine ayan t été suivi- p a r u n g rand 
n o m b r e de d a m e s chinoises , cette cu l tu re ne l a rda pas 
à se généra l i se r , et l ' impé ra t r i c e L o u ï - T s e u fut p lacée 
pa r ses peup les r econna i s san t s a u r a n g des divini tés . 

Pl iRSOZ. 1 
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Avant de p é n é t r e r en E u r o p e , l ' a r t d ' é lever le ve r à 
soie et de tisser son fil se r é p a n d i t , mais l e n t e m e n t , e n 
Perse et dans l ' I n d e ; c'est de là q u e les P h é n i c i e n s t i 
ra ien t la soie éc rue don t ils fournissa ient les p e u p l e s 
occ iden taux . 

Q u a n t aux Grecs , ce n ' e s t g u è r e qu ' à p a r t i r d u r è 
gne d 'Alexandre le Grand qu ' i l s para i ssen t avoir fait 
usage des tissus de soie (1). E n effet, les a r m é e s t r i o m 
phan te s d u c o n q u é r a n t ava ien t r appo r t é d'Asie en Grèce 
une quant i té no tab le de ces étoffes.; mais l ' o r ig ine exac te 
du fil soyeux, ainsi que la m a n i è r e de l ' ob ten i r , r e s t è 
ren t sans doute l ong temps encore ignorées des n a t i o n s 
occidentales . Toutefois , Aris tote semble avoir c o n n u l a 
vraie n a t u r e des vers à soie b e a u c o u p m i e u x que ses 
con tempora ins et m ê m e que des a u t e u r s qu i v é c u r e n t 
b ien long temps après l u i . Sans doute il avai t su p rof i t e r , 
pour a u g m e n t e r ses conna issances en histoire n a t u r e l l e , 
des ressources que lu i offrait A l e x a n d r e le G r a n d , son 
élève ; ce de rn ie r en t r e t ena i t , d i t -on , dans ses a r m é e s , 
mi l le h o m m e s , cha rgés de r a s semble r , p o u r son a n c i e n 
m a î t r e , tous les a n i m a u x cu r i eux des pays don t il faisai t 
la conquê te . 

L 'u sage des vê t emen t s de soie p r i t u n e g r a n d e e x t e n 
sion à Rome sous les p r e m i e r s e m p e r e u r s . A cette é p o 
q u e , ces r iches étoffes se v e n d a i e n t encore au po ids d e 
l 'or , si b i en qu ' i l p a r u t , à p lus i eu r s repr i ses , des d é c r e t s 
dé fendan t aux h o m m e s d 'en po r t e r ; Vopiscus r a c o n t e 
m ê m e que l ' e m p e r e u r A u r é l i e n refusa à sa f e m m e u n e 
robe de soie, à cause de la c h e r t é de ce t issu, et en in 
terdit le commerce dans l ' e m p i r e . 

(I) Cependant un auteur autrichien, dont nous avons lu avec 
intérêt les études historiques sur ce sujet, se demande si les Grecs, 
lors de l'expédition des Argonautes, ne cherchaient pas à con
naître le pays d'où provenaient les beaux tissus de soie jaune , 
que, dans leur ignorance, ils auraient appelés Toison d'or. 

Voir Dunder, Seidenzucht. Vienne, 1854. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APERÇU HISTORIQUE. 3 

Le b ru i t ayant fini pa r se r épand re à Rome que la soie 
était or iginaire de la Chine , l ' e m p e r e u r Marc -Aurè le 
songea à envoyer une ambassade dans ce pays, p o u r y 
établir des relat ions commercia les directes avec les Chi
nois, et se dispenser de l ' in te rmédia i re des Perses . Mais 
cette mission resta sans résul ta t , sans doute parce que les 
habi tan ts du Céles te-Empire met ta ien t u n soin j a loux à 
c o n s e r v e r i e secret de l eu r précieuse indus t r ie . Un histo
r ien roma in du qua t r i ème siècle, A m m i a n u s Marce l l inus , 
raconte q u e , p o u r tenir les é t rangers dans l ' ignorance de 
la m a n i è r e de se p r o c u r e r la soie, il était in terdi t aux 
Chinois d ' échanger u n e seule paro le avec les commer 
çants qui s ' aventura ient sur l e u r te r r i to i re , p o u r s'ap
provis ionner de cet ar t ic le . Q u a n t à l 'exporta t ion des 
œufs ou des cheni l les , elle était p u n i e de m o r t . 

Ce furent deuxmoincs ,envoyés en Chine p a r l ' e m p e r e u r 
Jusf inicn, qu i , les p remie r s , r éuss i r en t , di t -on, à r appor t e r 
à Constant inople , en 555 , des œufs de vers à soie. Ils les 
firent éclore et ense ignèren t la m a n i è r e de n o u r r i r les 
larves , d 'en mul t ip l i e r la race , de dévider les cocons et 
de tisser la soie. La cu l tu re du m û r i e r et l ' éduca t ion des 
vers se r épand i r en t dès lors avec rapidi té dans tout l 'ouest 
de l 'Asie, puis sur tou t en Grèce . On vit s 'élever des m a n u 
factures à T h è b e s , à A thènes et à Gor in the . Enfin, a u 
b o u t d e cinq cents ans , la cu l tu re d u m û r i e r étai t devenue 
assez géné ra l e , dans la p resqu ' î l e h e l l é n i q u e , p o u r pro
voquer le c h a n g e m e n t du n o m de Pé loponèse en celui de 
Morée , dérivé de morus, n o m la t in du m û r i e r . 

L 'Espagne doit aux Arabes d 'avoir connu une des p re 
miè res , p a r m i les na t ions de l ' E u r o p e , l ' indust r ie de la 
soie. Cette indus t r ie y fut impor t ée en 730, mais il faut 
dire que les Maures s ' en tenda ien t mieux à la fabr icat ion 
des beaux tissus qu ' à la p roduc t ion de la m a u è r e p r e 
miè re e l l e - m ê m e . 

Au neuv ième siècle, b i en que les Véni t i ens fussent à 
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m ê m e , pa r l eu r s re la t ions commerc ia l e s avec l 'O r i en t , 
de fournir de soie toute l ' E u r o p e occidenta le , ces étoffes 
étaient encore si préc ieuses que C h a r l e m a g n e n e por ta i t , 
assure-t-on, q u ' u n e ce in tu re de soie par-dessus ses vête
men t s de fil. 

E n 1146, Roger I I , roi des Deux-Sici les , r a p p o r t a de la 
Grèce , qu ' i l avait va incue , des œufs de vers à soie , et 
con t ra ign i t ses p r i sonn ie r s à ense igner à ses sujets la m a 
n iè re d 'élever ces larves et d ' en ut i l iser le fil. De la Sici le , 
cette indus t r ie s 'étendit peu à peu dans la Calabre et les 
aut res par t ies de l ' I ta l ie . 

Vers 1274, le pape Grégoire X fit p l an te r des m û r i e r s 
dans le Comta t -Vena iss in , et fit ven i r des filcurs et des 
t isserands de Sici le, de Naplcs et de L u c q u e s . Bientô t les 
damas d 'Avignon r iva l i sè ren t de b e a u t é et de perfec t ion 
avec les p lus bel les soieries d ' I ta l ie . 

I l serait t rop long de r a p p e l e r les tentat ives faites 
dans les divers pays de l 'Eu rope p o u r y acc l ima te r l e 
ve r à soie; nous nous b o r n e r o n s à a jouter q u e l q u e s m o t s 
sur le déve loppement de cette indus t r i e en F r a n c e j u s q u ' à 
nos j o u r s . 

E n P rovence , on connu t le Bombyx mort dès 1345 . 
A Lyon, on c o m m e n ç a à fabr iquer des étoffes de soie en 
1450 ; et, en 1470, Louis XI établ i t des m a n u f a c t u r e s à 
T o u r s . 

F ranço is F r encouragea beaucoup la cu l tu re d u m û 
r i e r ; son fils, H e n r i I I , suivi t son exemple ; il fut m ê m e 
le p r e m i e r qu i por ta des bas de soie. 

Imitant ses p rédécesseurs , H e n r i IV d o n n a à cet te 
indus t r ie u n e vive i m p u l s i o n . Voici p a r que l c o n c o u r s 
de c i rconstances il avait été éclairé su r cette ques t ion : 

Olivier de Ser res , le p r e m i e r , p a r m i les h o m m e s de 
sc i encee t l e séc r iva ins , q u i a i t f a i t u n e é tude sér ieuse de la 
sé r ic icu l ture , ayant pub l i é u n ouvrage sur ce sujet , en 
envoya u n exempla i re au roi , en l ' i n fo rman t : « Q u ' e n 
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APERÇU HISTORIQUE. 3 

offrant à Sa Majesté le Théâtre d'agriculture et mesnage 
des champs, il ne faisait que l ' en t re ten i r de ses propres 
affaires. » H e n r i IV, ayant lu ce l ivre , en fut si en thou
siasmé qu ' i l m a n d a i m m é d i a t e m e n t l ' au t eu r auprès de lu i 
et le combla de faveurs. Sur son conseil , il fit p lan te r dans 
les j a rd in s royaux 14,000 m û r i e r s , et appela d 'I tal ie des 
ouvriers habi les dans l ' a r t d 'é lever les vers . Les a rb res , les 
œufs et les instruct ions nécessaires au m a g n a n i e r , furent 
dis t r ibués g ra tu i t emen t aux paysans . On peu t donc consi
dé re r Henr i IV et Olivier de Ser res comme les vrais fon
da teurs de l ' indust r ie scricicole en F r a n c e . Ce qu ' i l y a 
de r e m a r q u a b l e , c'est que Sul ly , géné ra l emen t si b i en 
insp i ré lorsqu ' i l s'agissait de la prospér i té de son pays, 
combat t i t de tout son pouvoir les projets du roi , relat ive
m e n t à cette source de r evenus , de laquel le il n ' a u g u r a i t 
r i en de b o n . Un j o u r , il a l la m ê m e j u s q u ' à d i re à son 
souverain que la F rance n 'é ta i t pas faite p o u r ces colifi
chets! Le Béarnais n ' en persista pas moins dans son 
dessein, et l ' avenir s'est chargé de p rouve r à quel point 
il avait ra i son . 

Les fabriques de soieries de Lyon , de Tour s et du midi 
de la F r a n c e , dev inren t très-florissantes sous le min i s tè re 
de Colbert ; m a l h e u r e u s e m e n t , la révocat ion de l 'edi t de 
Nantes v int a r rê t e r l 'essor de cette indus t r i e , et les p r o 
testants français, expulsés de l e u r pat r ie , a l l è ren t en r i ch i r 
les pays voisins de l e u r ar t , de l e u r goût et de l eurs con
naissances t echn iques . 

Sous le r è g n e de Louis XV, grâce à des mesures j u d i 
cieuses adoptées à l e u r égard , les fabr iques de soieries 
r edev in ren t t rès -prospères et p r i r e n t u n e nouvel le exten 
sion. Mais on ne peu t pas en d i re a u t a n t de l ' éducat ion 
des vers à soie, qui ne se faisait p lus avec les soins néces 
sai res , et cette b r a n c h e de l ' indus t r ie fut à deux doigts 
de sa pe r te . 

Aussi , de 1785 à 1788, les fabriques de Lyon souffrirent-
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elles b e a u c o u p , pa r sui te d u m a n q u e de la m a t i è r e p r e 
mière que le pays ne pouvai t p r o d u i r e en suffisance. E n 
1785, Lyon et ses faubourgs compta ien t 15,000 m é t i e r s , 
et, en 1789, i l n ' e n restai t p lus que la moi t i é . Cet é ta l 
de choses appe la l ' a t ten t ion de Louis X V I , qu i t â c h a 
de r e m é d i e r au m a l , en encouragean t de tou t son p o u 
voir l 'é levage des vers à soie, sans pour cela nég l ige r les 
m a n u f a c t u r e s . I l fit ven i r d i r ec temen t de Chine les p l u s 
bel les espèces de cocons de la race Sina, a ins i q u e des 
œufs de cette r ace , et les fit d i s t r ibuer aux. p r e m i e r s 
é leveurs d u D a u p h i n é , de la P rovence et d u L a n g u e d o c . 

Mais la Révolut ion anéan t i t tous ces efforts, en d i spe r san t 
les ouvriers et en dé t ru i san t les fabr iques . Lyon souffrit 
p lus que toute au t re vi l le . Ce ne fut que sous Napo léon I e r , 
et grâce à l ' in te l l igence et à l ' énerg ie de J . -A. C h a p t a l , 
que l ' indus t r ie séricicole put enfin r ena î t r e . Depu is l o r s , 
tous les g o u v e r n e m e n t s l 'ont p lus ou moins p ro tégée , e t 
elle a pr is u n e g r a n d e extension, due sur tou t aux p e r f e c 
t i onnemen t s in t rodui t s soit dans les m é t h o d e s , soit d a n s 
les m a c h i n e s . M a l h e u r e u s e m e n t , la p roduc t ion est t o u 
jou r s res tée au-dessous de la consommat ion . 

Nous n ' i rons pas p lus lo in dans cette r ap ide esquisse . 
Chacun se rappe l le en effet Jes phases d» p rospér i t é et d e 
décou ragemen t p a r lesquel les a passé cette i ndus t r i e , en 
F r a n c e , depuis le c o m m e n c e m e n t du siècle . 

Nous ne pa r le rons pas davantage de la crise l o n g u e c l 
pén ib l e qu 'e l l e t raverse a c tue l l emen t pa r suite de la m a 
ladie des vers , crise qui a changé en t i è r emen t la s i t ua 
t ion de nos m a r c h é s , obligés de s ' approv is ionner s u r t o u t 
en Chine et au J a p o n . 

Histoire naturelle. 

Avant de passer à l ' é tude de la préc ieuse m a t i è r e 
textile qui doit nous occuper , il nous semble u t i le de 
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Fig. 1. — Mûrier blanc. 

P e r s o n n e n ' ignore que c'est d ' un œuf que naî t le ver a 
soie. Les œufs affectent u n e forme r o n d e , ell ipsoïdale ou 
ovale ; ils sont aplat is sur les deux faces, et dépr imés au 
cen t re . E n m o y e n n e , il en faut 1,350 pour former le 
poids d 'un g r a m m e . A m e s u r e qu ' i ls vieil l issent, ils 
d i m i n u e n t de poids, en se desséchant , et, lors de l ' é -
closion des vers , ils ont p e r d u envi ron 12 p . 100. 11 a 
été constaté aussi que ceux qui n 'on t subi a u c u n e al té
ra t ion sont toujours p lus lourds que l ' eau . Ce caractère 

donner ici, d 'après les au teurs qui ont écri t sur ce sujet, 
un court aperçu des caractères physiologiques d u ver à 
soie. 

La cheni l le connue sous ce n o m est la larve de l ' in 
secte appelé pa r les na tura l i s tes Bombyx mori, pa rce 
qu 'e l le se nour r i t des feuilles d u m û r i e r jfig. 1). 
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peu t être uti l isé, dans cer ta ins cas, p o u r faire accepter 
ou rejeter u n e g ra ine p roposée . 

La couleur des œufs ne var ie pas moins que l e u r 
poids. De j aune - jonqu i l l e qu ' e l l e était a u m o m e n t de la 
ponte , elle devient b r u n - r o u g e , gris roussâ t re , pu i s gr i s 
d 'ardoise , et enfin b l a n c h e q u a n d l 'éclosion est p r o 
cha ine . Lorsque le ve r est fo rmé , il r onge la coqui l le 
sur le côté, et la qu i t t e . I l a, à ce m o m e n t , env i ron 2 
mi l l imèt res de l o n g u e u r . On a ca lculé que les coqui l les 
représen ten t le c inqu ième d u poids des œufs . 

La naissance des vers a l i eu n a t u r e l l e m e n t a u p r i n 
temps , lorsque la végétat ion des a rb res est assez avancée 
pour l eu r fourni r u n a l imen t suffisant. C'est le m a t i n , 
depuis le lever du soleil j u s q u ' à neuf h e u r e s e n v i r o n , 
qu 'on les voit sort i r de l e u r coqui l le . Les chen i l l e s , en 
naissant , sont g é n é r a l e m e n t b l a n c h e s , ma i s elles p a r a i s 
sent b r u n e s et m ê m e quelquefois noi res , effet dû a u x 
poils dont l e u r corps est couver t . D a n s les m a g n a n e r i e s , 
on provoque ces éclosions à l 'a ide de chambres d'incuba
tion, ou m ê m e d 'appare i l s di ts couveuses, don t on élève 
t rès - len tement , et d 'o rd ina i re de 2° s e u l e m e n t p a r j o u r , 
la t e m p é r a t u r e j u s q u ' à 25° cen t ig rades , p o u r la m a i n t e 
n i r ensui te à ce point d u r a n t tou t le cours de l ' é d u c a 
t ion. E n m ê m e temps , on en t re t i en t dans ces c h a m b r e s 
ou dans ces appare i l s une cer ta ine h u m i d i t é , p a r d ivers 
moyens qu ' i l est inu t i le d ' i nd ique r ici . 

Dix-sept cents vers , pr is au m o m e n t de l e u r éc los ion , 
pèsent env i ron u n g r a m m e . Lor sque la chen i l l e se déve 
loppe , on constate que son corps se compose de dix 
a n n e a u x dist incts , et qu 'e l l e a deux espèces de pa t t es 
dont six, à la pa r t i e a n t é r i e u r e , a r t icu lées , et dix, di tes 
pattes abdominales, s i tuées sous les a n n e a u x pos t é r i eu r s . 
C'est à la cou leur de ces pat tes qu 'on jpeut c o n n a î t r e , a u 
b o u t de quinze à v ing t j o u r s , c ' e s t - à ^ r è dès la t ro i s i ème 
m u e , quel le sera celle d u cocon., Filles sont b l a n c h e s 
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chez les vers à cocons b lancs , et j a u n e s chez les au t res . 
Comme toutes les cheni l les , celle-ci respire pa r des s t ig
mates , placés de chaque côté du corps, au-dessus des 
pat tes . La tête se t e r m i n e par u n e sorte de m u s e a u éca i l -
leux, corné et formé d 'une seule pièce ; ses m a n d i b u l e s , 
divisées comme les dents d 'une scie, se meuven t h o r i 
zon ta lement . Si la na tu re semble avoir peu favorisé le 
ver à soie, sous le r appor t de la vue, elle lui a d o n n é , en 
compensat ion , u n odorat et u n touche r très-délicats (fig. 2). 

Mais les organes su r lesquels not re a t tent ion doit p a r 
t i cu l i è rement se fixer sont ceux qui servent à l ' é l abora 
t ion et à l 'émission d u fil soyeux. P o u r b ien les conna î 
t re , il faut faire l ' ana tomie de la chen i l l e . On découvre 
alors l ' appare i l sécré teur (fig. 3), é t endu des deux côtés 
du canal in tes t inal et au-dessous de lu i . Il se compose de 
deux glandes symé t r iquemen t placées de chaque côté d u 
corps et formées chacune de trois part ies distinctes : 
1° d 'un canal ré t réc i , con tourné u n g rand n o m b r e de 
fois en zigzags a r r o n d i s , I C , p r e n a n t naissance vers 

Fig. 2. — Ver à soie sur une feuille de mûrier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la queue , et s u r n o m m é le tube grêle; 2° d ' une par t ie 
moyenne et renflée, BC, qui peu t ê t re considérée c o m m e 
le réservoir p r o p r e m e n t dit de la ma t i è re soyeuse ; enfin 

Fig. 3. — Glandes soyeuses du ver (1). 

3°, d ' u n tube capi l la i re AB, a t t enan t , c o m m e l c t u b e g r ê l e , 
a u réservoir , et qui va re jo indre le t ube capi l la i re sem
b lab le , dans u n organe appelé trompe, p a r l eque l s'o
père la sortie de la soie. 

L a r é u n i o n de ces deux tubes a l ieu c o m m e cel le de 
deux t ronçons ve ineux ; elle se présente à u n demi -mi l l i 
mè t r e envi ron en a r r i è re d u m u s e a u . L a m a t i è r e soyeuse 
se forme dans le tube grê le ; el le se r a s semble d a n s la 
par t ie renflée, où on la t rouve à l 'é tat gé la t ineux , t r a n s 
paren te et b l a n c h e c o m m e le cr is tal . On r e m a r q u e que 
cette mat iè re est enveloppée d ' u n e au t re subs t ance , in~ 

(1) Nous empruntons cette figure et quelques-unes des suivantes 
à l'ouvrage bien connu de M, Duseigneur-Klébcr, La Physiologie du 
Cocon. 
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Fig, 4. — Coupo transversale du réservoir soyeux. 

ta ter que la surface occupée pa r le grès représen te de 20 
à 25 p . 100 du vo lume total , p ropor t ion cor respon
dan t à la per te qu ' ép rouven t les soies au décreusage . 
P a r v e n u e dans les tubes capi l la ires , la mat iè re soyeuse 
se solidifie et forme deux fils consistants qui sortent pa r 
u n organe appelé filière ou orifice soyeux, sous l ' a p - x 

parence d 'un fil s imple n o m m é c o m m u n é m e n t bave 
(fig. 5). 

Fig. 5. — Bave soyeuse vue au microscope. 

On ve r r a p lus t a rd que ces deux fils juxtaposés sont 
susceptibles d 'être divisés de nouveau . 

Longtemps on avait supposé que c'était au contact de 
l ' a i r , ou p e n d a n t son court passage dans la t r o m p e , que 

colore, quand la soie est b l a n c h e , et colorée, lorsqu 'e l le 
est j a u n e , qui consti tue le g r è s ; le tout est recouver t 
d 'une t u n i q u e an ima le m e m b r a n e u s e . Une coupe t r a n s 
versale d u réservoir soyeux, dont la figure c i -contre 
mon t r e le grossissement à 60 d iamèt res , p e r m e t de 
d is t inguer a i sément cette disposition (fig. 4) , et de cons-
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la ma t i è re soyeuse devenai t sol ide, mais l 'observat ion a 
démon t ré que ce p h é n o m è n e s'effectue dans les t u b e s 
capi l la ires , pu i sque là, dé jà , on t rouve le fil soyeux à 
l 'état solide (1). 

Une des fonctions impor t an t e s d u ver -à - so ie , c 'est la 
t ransp i ra t ion ; tout ce qui la t roub le est u n e cause de 
ma lad i e . 

La du rée de l 'existence des vers var ie en t r e v i n g t et 
c inquan te j o u r s . L e u r déve loppemen t est si r ap ide q u e , 
dans ce cour t espace de t e m p s , ils a t t e ignen t souven t 
u n e l o n g u e u r q u a r a n t e ou c i n q u a n t e fois p lus g r a n d e 
qu 'à l e u r naissance ; ils m e s u r e n t alors de 8 à 10 c e n 
t imèt res . L e u r augmen ta t i on de poids n ' e s t pas m o i n s 
p rod ig i euse ; p a r exemple , u n ver qu i , a u m o m e n t 
de l 'éclosion, pesait 6 / 1 0 de m i l l i g r a m m e , a t te in t e n 
m o y e n n e , à la fin de sa croissance , le poids de S 
g r a m m e s . On comprend q u ' u n déve loppemen t s e m b l a b l e 
ne puisse s'effectuer sans q u e cer ta ins o rganes so i en t 
e n t i è r e m e n t renouvelés p lus i eu r s fois. C'est ce qui a r r i v e 
p o u r la peau et le m u s e a u de l ' a n i m a l , don t les c h a n g e 
m e n t s pér iodiques on t été appelés mues. A l ' app roche de 
cette époque de cr ise , le ve r cesse de m a n g e r et c h e r c h e 
à s ' amar re r aux corps qui l ' en tou ren t , en posant çà e t 
là des fils de soie, sous lesquels il se glisse l u i - m ê m e . 
En a t t endan t la format ion de la nouve l le peau et du n o u 
veau m u s e a u , il res te dans u n état d ' immobi l i t é ab so lue , 
auque l on a donné le n o m de sommeil. A u b o u t de q u e l 
ques h e u r e s , la nouve l le enveloppe est fo rmée , et e l le 
se sépare de l ' a n c i e n n e , grâce au su in t emen t d ' u n e l i 
q u e u r qu i s'est r é p a n d u e en t re e l les . Le ve r s'agite a lo r s , 
se c r a m p o n n e aux objets env i ronnan t s , et qui t te p e u à 
peu T a n c i e n n e p e a u . Le m u s e a u n o u v e a u est à ce m o m e n t 

(I) Robinet, Mémoires de la Société royale et centrale d'agricul
ture, 1844. 
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beaucoup plus vo lumineux que la tê te . Une h e u r e en
v i ron après la m u e , l ' a n i m a l r e c o m m e n c e à m a n g e r . 

O r d i n a i r e m e n t les vers sont sujets à qua t re mues ; ce
pendan t , il en est qui n ' en subissent que t rois . On a 
n o m m é âge, l a pér iode qui s 'écoule d 'une m u e a u n e au
t r e . Les vers qui m u e n t qua t re fois ont donc cinq âges. 
P o u r ceux qui vivent t r en te j ou r s , les âges ont les durées 
suivantes : 

Deux jou r s avant chaque m u e , on r e m a r q u e que les 
vers ont u n appéti t insat iable ; cette voracité est désignée 
sous le n o m de frèze. On appel le grande frèze, celle du 
d e r n i e r âge. La maturité est l 'état par t icu l ie r dans lequel 
se t rouvent les vers q u a n d ils ont a t te int le t e rme dé 
l eu r existence de larves , et qu ' i ls se p r é p a r e n t à filer l eu r 
cocon. On les voit alors cesser de m a n g e r , e r re r de tous 
côtés avec u n e g r ande activité, et sur tout che rche r à 
g r i m p e r . C'est que l ' époque de la montée est a r r ivée . 

Avan t de qui t te r leurs l i t ières , les vers expulsent de l eu r 
corps u n e assez g rande quan t i t é de mat iè res exc rémen t i -
t i e l les ; on dit a lors qu ' i l s se vident. Après quoi , ils vont 
à la découver te d ' une p lace convenable p o u r l 'é tabl isse
m e n t de l eu r cocon. P o u r l e u r p e r m e t t r e de satisfaire 
l e u r ins t inct , l ' é d u c a t e u r l e u r fourni t de peti tes cabanes 
de bois ou de b r u y è r e . Ils choisissent de préférence 
des b r a n c h a g e s en t re -cro isés , et c o m m e n c e n t pa r d ispo
ser au tou r d ' eux u n e sorte de cha rpen t e en soie grossière 
qu 'on appel le bourre. A par t i r de ce m o m e n t , les m o u 
vements de la chen i l l e se ra len t i ssent ; elle n 'opè re p lus 
que par u n b a l a n c e m e n t r égu l i e r de la tête ; c'est ainsi 
qu 'e l le cap i tonne progress ivement tout l ' i n t é r i eu r de sa 

1 e r âge 
2° — 
3 e — 
4« _ 
go _ 

5 jours, 
4 -
6 — 
0 — 
9 — 
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Fig. 6. — Aspect d'un paquet de bave. 

F i g . 7. Cocon. 

({) E. Duscigncur-Klébcr, loc. cit. 

d e m e u r e de paquets de bave , formés c h a c u n de qu inze 
ou vingt 8 superposés (fig. 6) . 

Le cocon se t rouve de la 
sorte composé de couches 
successives q u ' o n a n o m 
mées vestes soyeuses; on 
en compte g é n é r a l e m e n t 
de sept à h u i t , m a i s , si les 
moyens d 'opéra t ion é ta ien t 
p lus pa r f a i t s , on a r r i v e 
ra i t c e r t a i n e m e n t à en r e 
conna î t r e de t r e n t e à q u a 
r an t e (1). 

Le ver emplo ie de trois j o u r s et d e m i à q u a t r e j o u r s 
p o u r faire son cocon (fig. 7), formé d ' u n seul fil, r a r e 

m e n t i n t e r r o m p u . Ce fil a u n e 
l o n g u e u r cons idérab le , que l 'on 
évalue d 'o rd ina i r e à 350 m è t r e s , 
ma i s qui peu t a t t e indre j u s q u ' à 
1,250 mè t r e s , d 'après ce r t a ins o b 
serva teurs . Son d i amè t r e est t r è s -
pet i t , et dans cer ta ines espèces n e 

dépasse pas dix-hui t mi l l i èmes de m i l l i m è t r e . T o u t e 
fois, il est à r e m a r q u e r que ce d i amè t r e var ie d a n s l e 
fil d ' un m ê m e cocon , et que le b r i n devient J e p l u s 
en p lus fin à m e s u r e que l 'on se r a p p r o c h e d u c e n t r e . 
Le fil p résen te donc u n e sorte de conicité qu i s ' ex 
pl ique a i sément p a r la d iminu t ion progressive de l a 
ma t i è re soyeuse dans les g l a n d e s , à m e s u r e que le t r a v a i l 
avance . 

Après l ' a c h è v e m e n t du cocon, le ve r se t r ans fo rme e n 
une n y m p h e ou chrysa l ide , sous la fine enve loppe de l a 
quel le on d i s t ingue déjà n e t t e m e n t p lus ieurs des o r -
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Fig. 8. — Chrysalide. 

ganes extér ieurs du papi l lon , tels que les ailes, les pat tes , 
la tête , les an tennes (fig. 8). 

Quand la mé tamorphose d e l à cheni l le enchrysa l ide est 
accomplie , les cocons sont détachés 
ou déramés. Ceux qu 'on destine à 
la r ep roduc t ion sont a b a n d o n n é s 
à eux-mêmes dans u n endroi t dont 
la t empéra tu re doit être de 19 à 
20°. Comme la différence des sexes, impossible à con
stater dans les cheni l les , se reconnaî t à la forme et au 
poids des cocons, on peu t a isément en faire le t r iage , en 
ayant soin de conserver p lus de femelles que de mâles . 

E n géné ra l , d ix -hu i t à v ingt j o u r s après la m o n t é e , 
la peau de la chrysal ide se brise et le papi l lon en sort. 
Cependant on peu t conserver les chrysal ides j u s q u ' a u 
p r i n t e m p s suivant , en les exposant à u n e t empéra tu re 
assez froide p o u r r e t a rde r le déve loppement du pap i l lon . 
Celui-ci se t rouve encore p r i sonn ie r dans la coque 
soyeuse; c'est alors qu ' i l projet te contre elle u n e 
salive, de n a t u r e par t i cu l iè re , qui désagrège les fils de 
soie, et lu i p e r m e t de les écar ter de m a n i è r e à se frayer 
u n passage a u dehors . L ' insecte emploie de qu inze à 
t r en te minu te s à ce t r a 
vai l . Dès sa sortie d u 
cocon, et m ê m e q u e l 
quefois avant , le pap i l 
lon r e n d en abondance 
u n l iquide épais , rés idu 
des ma t i è res qui on t 
concouru à sa fo rma
t ion. Son p r e m i e r soin 

i i î . Fig. 9. — Bombyx mori. 

e s t de c h e r c h e r a se b " 
sécher ; p o u r cela, il déploie ses ai les, et les laisse é t en 
dues à p l a t ; puis i l les re lève ver t ica lement ; enfin, u n e 
fois sec, il les r aba t sur son dos (fig. 9). 
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Les caractères qu i d i s t inguen t les pap i l lons mâ le s des 
papi l lons femelles sont les suivants : le m â l e est sensi
b l e m e n t p lus pe t i t ; son corps est a l longé et p o i n t u ; ses 
ailes sont grises et ses an t ennes r e m a r q u a b l e m e n t p lus 
l ongues ; le corps des femelles présente u n déve loppe
m e n t p lus cons idé rab le , et leurs ailes sont b l a n c h e s ; , 
elles pèsen t de 50 à 60 cen t i g r ammes de p l u s que les 
m â l e s ; les œufs sont p o u r moi t ié env i ron dans cet te 
différence. 

L ' a c c o u p l e m e n t du re p lus ieurs h e u r e s ; i m m é d i a t e 
m e n t ap rè s , la femelle c o m m e n c e à p o n d r e , en a y a n t 
soin de jux tapose r ses œufs , et de ne pas les en ta s se r . Ils 
a d h è r e n t b ientôt à la surface qu i les reçoi t , g r â c e 
a u l iqu ide v isqueux dont i ls sont i m p r é g n é s . La p o n t e 
d u r e , en géné ra l , trois j ou r s ; ma i s c'est dans les p r e 
mières v ingt -qua t re h e u r e s que sont p rodui t s les h u i t à 
neuf dixièmes des œufs . Le n o m b r e d'œufs q u ' u n e fe
mel le peu t pond re var ie de qua t r e cents à sept cen ts . 

Le papi l lon d u ver à soie n ' é t an t p o u r v u d ' a u c u n 
o rgane qu i lu i pe rme t t e de se n o u r r i r , sa vie n e s a u r a i t 
ê t re de longue d u r é e . E n effet, a u b o u t de p e u de j o u r s , 
on le voit se dessécher , pu is m o u r i r . Mais le b u t de l a 
n a t u r e est r e m p l i , pu i sque la conservat ion de l ' e spèce 
est assurée . 

Renseignements techniques. 

Nous n ' e n t r e r o n s pas dans les détai ls de la c o n s t r u c 
t ion et de l ' a m é n a g e m e n t d ' u n e m a g n a n e r i e ; on les 
t rouvera dans des ouvrages spéciaux. Nous a l lons s e u l e 
m e n t examine r r a p i d e m e n t quels sont les p r inc ipes g é 
n é r a u x qu i doivent y p rés ider . 

Autrefois on n 'ava i t pas , p o u r l ' éducat ion des vers à 
soie, de m a g n a n e r i e p r o p r e m e n t dite ; u n local q u e l 
conque paraissai t suffisant p o u r cet usage . Depuis , on a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reconnu que c'était là commet t re une grave e r r e u r ; p lu
sieurs h o m m e s éminents dans la par t ie , tels que Ri -
gaud de L i s le , l e comte Dandolo , de Sinety, d 'Arce t , après 
avoir é tudié ce sujet à fond, ont su appor te r successive
m e n t b ien des amél iora t ions aux construct ions pr imi t i 
ves. Toutes les grandes magnane r i e s d u Midi sont ac tue l 
l emen t établies d 'après leurs pr inc ipes . 

Une b o n n e ins ta l la t ion doit être basée su r les règles 
suivantes . 11 faut : 

1° Que la l umiè re puisse p é n é t r e r l i b r emen t et aisé
m e n t dans les ateliers ; 

2° Que la cha leu r soit en t re t enue sans difficulté au 
degré voulu ; 

3° Que le r enouve l l emen t de l 'a i r s 'opère sans obstacle. 
Ainsi que nous l 'avons dit p r é c é d e m m e n t , la t e m p é r a 

ture qu ' i l convient d ' en t re ten i r , depuis l 'éclosion des 
vers j u s q u ' à la mon tée , doit ê t re de25° cent igrades envi 
ron . Une éducat ion , dans ces condit ions,- n e doit d u r e r 
au p lus que t ren te j o u r s . Ce qu i est non moins ind i s 
pensable au succès, c'est la p ropre té ; il faut donc procé
der , avec un soin ex t rême, à l ' en lèvement des litières 
des cheni l les , ou, c o m m e on di t , aux délitements. 

Il est bon aussi d 'espacer les vers , car u n t rop g rand 
en tassement sur les tables peu t l eu r ê tre fatal. On s 'ac
corde à reconna î t re qu ' i l faut u n peu plus d 'un mèt re 
ca r ré p o u r un g r a m m e d 'œufs. 

On doit appor t e r éga l emen t la p lus g r a n d e at tent ion à 
l ' a l imen ta t ion des l a r v e s ; mais p o u r la quant i té de nou r r i 
t u r e , il est sage de la rég le r d 'après l eu r appét i t . Les 
repas doivent être f réquents et non i n t e r rompus d u r a n t 
la nu i t . Q u a n t à la qual i té de la feuille, elle n 'est pas i n 
différente ; i l ne faut pas qu 'e l l e soit t rop âgée, t rop 
d u r e , t rop sèche n i t rop aqueuse . Un éduca teu r in t e l l i 
gent saura éviter ces inconvénien ts p a r u n bon choix de 
feuil les, ou par u n e p répa ra t i on p r é l i m i n a i r e . 

P E B S O Z . 2 
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P o u r m a i n t e n i r les vers en b o n n e san té , i l n e faut ni 
un excès d ' h u m i d i t é , n i u n excès de sécheresse ; cepen
dant ce de rn ie r excès est p lus d a n g e r e u x que le p r e m i e r . 
On y r eméd ie p a r des arrosages f réquents d u p l a n c h e r 
des atel iers (1). 

Nous ne di rons r ien des malad ies n o m b r e u s e s aux
quel les le ve r à soie est sujet et qu i ont m e n a c é de 
l ' anéan t i r en E u r o p e . El les ont donné l i eu de la p a r t 
de p lus ieurs savants , n o t a m m e n t de MM. de Quat re fages , 
Guér in-Ménevi l l e et Pas t eu r , à des é tudes spéciales 
cons idérables , dont la re la t ion ne saura i t t rouve r p lace 
dans le modes te cadre de no t re ouvrage . 

Ces ma lad ie s , d 'après u n e op in ion assez r é p a n d u e , no 
seraient que la conséquence d ' un état de d é p é r i s s e m e n t 
du m û r i e r . Il a été r e c o n n u qu 'e l les p r o v i e n n e n t , en 
géné ra l , d 'o rgan ismes pa r t i cu l i e r s . Dans le cas de la 
pébrine et de la flacherie, ces o rgan ismes se déve loppen t 
dans le corps de l ' an ima l avec u n e g r a n d e r ap id i t é , l ' en
vahissent tou t en t ie r et e n t r a î n e n t b ien tô t sa m o r t (2). 

Le fléau semble avoir à peu près é p a r g n é j u s q u ' à 
présent les éducat ions de l ' ex t rême Or ien t ; aussi la 
Chine et le J a p o n ont- i l s p u être cons idérés c o m m e la 
providence de nos diverses indus t r ies de la soie, et d e 
nos sér ic icu l teurs , grâce à l ' é n o r m e quan t i t é de fils de 
gréges et de car tons de gra ines que ces pays ont fourn i s 
aux m a r c h é s e u r o p é e n s . 

Au J a p o n , la larve d u Bombyx mori t rouve c e p e n d a n t 
u n e n n e m i r edou tab l e dans Youdshi. C'est u n ver b l a n c 
j a u n â t r e , ana logue à l 'asticot, qu i p é n è t r e dans le corps 
de la chen i l l e p e n d a n t sa croissance. Bien qu ' épu i sée p a r 
ce paras i te , elle p e u t a r r ive r au de rn i e r t e r m e de son 

(1) On consultera avec fruit, pour tout ce qui concerne les édu
cations, le Manuel du Magnanier de M. Lcopold Roman, de Mira-
mas. Paris, 1870. 

(2) Voir Pasteur, Études sur les maladies des vers à soie. 
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développement et filer son cocon, mais on ne la voit 
point repara î t re à l 'état de pap i l lon , a t t endu que l 'oudshi 
dévore la chrysal ide. C'est lu i qui en sort d 'o rd ina i re , 
après avoir percé l 'enveloppe soyeuse d 'un t rou parfaite
m e n t rond . A son tour , il subi t des métamorphoses , se 
t ransforme en chrysal ide , puis en u n e mouche qui r ap 
pel le la m o u c h e à v iande (1). On le trouve à ces divers 
états dans les cocons. 

On pense géné ra l emen t que l 'oudshi est déposé, sous 
forme d'œuf, sur le corps du ver à soie, qu ' i l y éclôt, et 
s'y in t rodui t peu à peu , se 'nourr i ssant de la mat iè re grais
seuse qui y est con tenue en a b o n d a n c e . 

Dans ces dern ières années , cet an ima l a fait de g rands 
ravages , dé t ru isant parfois j u s q u ' à 80 p . 100 des co
cons destinés au g ra inage . Cela tient en part ie à ce 
que les Japona i s , ignoran t la na tu re exacte de cet en
n e m i , se contentent de le j e t e r au lieu de le tue r , et lu i 
pe rme t t en t ainsi de se r ep rodu i r e . Certaines p récau t ions , 
b i en faciles à p r e n d r e , con t r ibue ra i en t à d i m i n u e r beau
coup le ma l , et m ê m e à le faire d ispara î t re peu à peu . 
Pu i sque la présence de l 'oudshi se manifeste pa r u n e 
tache noi râ t re à par t i r de la t ro is ième ou de la qua t r i ème 
m u e , il suffirait de me t t r e à pa r t tous les vers a t taqués , 
et d'étouffer les chrysal ides i m m é d i a t e m e n t après l 'a
c h è v e m e n t du cocon ( 2 ) . 

L 'expér ience a m o n t r é que les vers issus de 100 g r a m 
mes d 'œufs p rodu i sen t , dans de b o n n e s condi t ions , 150 à 
200 k i l o g r a m m e s de cocons, et c o n s o m m e n t de 3,500 à 
5 ,000 k i l o g r a m m e s de feuil les . 

E n m o y e n n e , 586 cocons pèsen t 1 k i l og ramme ; il en 
résul te que 100 g r a m m e s d 'œufs d o n n e n t de 87 ,900 à 
117,200 cocons. Pour ob ten i r 8 k i logrammes de soie filée, 

(I) Nous devons ces derniers renseignements à M. Dous-de-Bez 
qui a longtemps habité Yokohama. 

(•2) De Bavier, la Sériciculture au Japon. Lyon, 1874. 
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il faut géné ra l emen t 100 k i log rammes de cocons (1). Ce-
p e n d a n t i l e s t à r e m a r q u e r que , pa r les procédés perfection
nés ac tue l l emen t employés p o u r le dévidage, on a a u g 
men té le r e n d e m e n t en soie d ' une m a n i è r e assez no t ab l e . 
. Les cocons à l 'état n a t u r e l con t i ennen t o rd ina i re 
men t , au m o m e n t de la vente : 

Après avoir mis de côté les cocons qu i doivent servir 
à la r ep roduc t ion , ou a u g ra inage , on étouffe les c h r y 
salides de ceux qui res tent . P o u r cela, on se sert d 'hab i 
tude de deux procédés , basés l ' un et l ' au t re su r l ' emplo i 
de la cha l eu r , et qu i consistent : soit à soumet t re les chry
salides à l 'act ion de la v a p e u r , soit à les exposer à la 
cha leur sèche dans u n e étuve ou s imp lemen t dans un 
four. 

I l y a encore d ' au t res moyens qu i pe rme t t en t d ' a r r i 
ve r à ce r é s u l t a t , ma i s ils sont peu c o n n u s . C'est 
ainsi q u e , d 'après A lcan , si l 'on in t rodu i t d u c a m p h r e 
dans u n e caisse r emp l i e de cocons, on peu t ê t re sûr q u ' a u 
b o u t d ' un cer ta in t e m p s , toutes les chrysal ides seront 
asphyxiées. Le sulfure de carbone p rodu i t p lus r ap ide 
m e n t les m ê m e s effets. 
' Les fils de soie grége r é su l t en t d u dévidage ou tirage 
s imu l t ané de p lus ieurs cocons, en géné ra l d 'au moins 4, 
et de 16 ou 18 au p l u s , i m m e r g é s dans l ' eau chaude 
d ' u n e b a s s i n e . A l a faveur du ramol l i s sement qu ' ép rouve , 
dans ces condi t ions , le grès de la so i e , ' on arr ive non-

Eau 
Soie 
Bourre 
Chrysalide 

68,2 
14,3 
0,7 

10,8 

100,0 

(1) Girardin, Traité de chimie industrielle, 1862; Alcan, Essai sur 
les industries textiles. 
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seu lement à décol ler les fils des cocons p o u r les dév i 
der , mais , en ayant recours à cer ta ines disposit ions méca* 
n i q u e s , à agg lu t ine r aussitôt après et à souder en t re 
eux d ' une m a n i è r e i n t i m e ces divers bou t s , de façon à 
en former u n fil u n i q u e , pa r fa i t emen t lisse et a r r o n d i . 
L 'ensemble de l ' appare i l qu i est ut i l isé p o u r cet objet 
s 'appelle u n tour. Ses o rganes p r inc ipaux sont o rd ina i 
r e m e n t : 1° u n e bass ine à eau chaude devant conteni r 
les cocons à dévider et pouvan t se chauffer, soit à feu 
nu , soit à la vapeu r ; 2° u n e filière dest inée au passage 
des b r ins qui doivent former le fil de grége ; 3° u n appa 
reil c ro iseur p o u r c o m p r i m e r les b r i n s et en a r r o n d i r 
l ' ensemble , en les faisant b ien a d h é r e r ent re e u x ; 4° u n 
va-et-vient qui répar t i t le fil a l t e rna t ivemen t à droi te et 
à gauche sur le dévidoir ; 5° enfin le dévidoir l u i -
m ê m e ou asple, qu i , a n i m é d 'un m o u v e m e n t de ro ta 
tion sur son axe, a t t i re c o n s t a m m e n t le fil que lu i distri
bue le va-e t -v ient . 

La disposition de ces apparei ls est des p lus variées et 
a donné l ieu à de n o m b r e u x perfec t ionnements . Su r les 
tours les p lus r é p a n d u s , on forme deux écheveaux à la 
fois, en dév idan t s i m u l t a n é m e n t u n e quan t i t é de cocons 
suffisante pour p rodu i r e deux fils qu i se séparen t au 
sortir de la bass ine , se croisent u n peu p lus lo in , puis 
se divisent de nouveau en se r e n d a n t sur l ' asple . 

Avan t de c o m m e n c e r l 'opérat ion du t i rage , il est n é 
cessaire de t rouver le bout ou b r i n con t inu régu l ie r de 
chaque cocon, et p o u r cela d 'enlever la bourre ou frison 
qui l ' enveloppe , en p rocédan t au battage et à la purge. 
A cet effet, la fileuse je t te u n e cer ta ine quan t i t é de co 
cons, u n e po ignée pa r exemple , dans l 'eau de la bass ine , 
chauffée à l ' ébul l i t i t ion , et les y agite avec u n e sorte 
d 'écumoire p o u r les h u m e c t e r et r amol l i r le g rès . Lors 
qu 'e l le les j u g e suff isamment imbibés , elle les frappe 
l égè remen t avec u n peti t ba la i , de b o u l e a u , de b ruyè re 
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ou de c h i e n d e n t , dont les b r ind i l l es sont a peu près 
de m ê m e l o n g u e u r ; pu is elle a m è n e les bouts dé
mêlés et les dispose su r les bords de la bass ine . La q u a n 
tité de b o u r r e ainsi séparée peu t var ie r , su ivant les co
cons et les soins appor tés pa r l ' ouvr iè re , de 18 à 30 p . 100 
d u poids de la soie. 

L a p répa ra t ion des cocons é tant t e rminée , la fileuse 
abaisse o rd ina i r emen t , pa r u n e addi t ion d 'eau froide, la 
t e m p é r a t u r e de la bass ine , et procède au t i rage . Elle 
rassemble donc le n o m b r e de b r i n s de cocons nécessaire 
p o u r former deux fils de la grosseur vou lue , passe les 
deux faisceaux dans les filières, et les croise p lus ieurs fois 
l ' un sur l ' au t r e . El le les dir ige ensui te dans les barbins, 
puis dans les guides d u va-et-vient , enfin les a t tache sur 
l 'asple . 

11 est ind ispensable de b i en croiser les fils p o u r obte
n i r l eu r adhé rence parfai te , les a r rond i r , et les lisser. 
La pression forcée qu ' i l s se d o n n e n t m u t u e l l e m e n t a, de 
p lus , l ' avantage de l e u r faire p e r d r e la ma jeu re par t ie de 
l ' eau dont ils sont i m p r é g n é s ; le reste a le t emps de s 'é
vapore r dans le trajet que pa rcour t le fil, au t ravers 
d ' une a tmosphère chaude , pour a r r iver j u s q u ' a u dévi 
doir . 

D 'aut re par t , l ' emplo i d ' un va-et-vient est éga lement 
nécessaire ; car , si les fils, dont le grès est encore r amol l i 
pa r l 'eau c ha ude , vena ien t à se superposer su r l 'asple , ils 
se col leraient inév i t ab lemen t ensemble , et d o n n e r a i e n t 
pa r suite beaucoup de déche t au dévidage. P o u r que 
ce déchet soit le plus faible possible , il faut que le fil 
a r r ive sur l 'asple à peu près sec et qu ' i l y ait u n e sorte 
d ' en t re lacement des diverses couches de l ' échcveau. 

La finesse des b r i n s de cocons a l lan t en augmen tan t , 
et cela, d 'après A lcan , dans le r appo r t moyen de 1 à 4 
ent re la p r e m i è r e c o u c h e , ou veste soyeuse, et la der 
n iè re , il est évident q u ' u n fil de grége n ' a u r a i t pas 
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une grosseur constante dans toute sa l o n g u e u r , si l 'on 
ne s 'occupait de compense r cette d iminu t ion de vo lume 
des bouts é l émen ta i r e s . La fileuse est donc forcée d 'a jou
ter de t emps en t e m p s , p e n d a n t le t ravai l , u n nouveau 
cocon, au fur et à m e s u r e que les autres s'affaiblissent. 
Elle est obl igée en ou t re de vei l ler à tous les accidents ou 
défauts qui peuven t se p rodu i r e et à les corr iger aussitôt, 
sous pe ine d 'ob ten i r u n e soie de qual i té in fér ieure . Ces 
accidents ou défauts sont les suivants : le duvet et les 
bouchons, qui p rov i ennen t de l ' e n t r a î n e m e n t su r le fil de 
grége d ' une por t ion de paque t ou m ê m e d 'un paquet 
tout ent ier , non développé, souvent pa r suite d 'un chauf
fage insuffisant ; les vrilles, les mariages, qui consistent 
dans la soudure de deux fils de grége et l e u r en t r a îne 
ment sur u n m ê m e écheveau , q u a n d l ' un de ces fils, 
plus faible que l ' au t re , v ient à casser au-dessus de la 
croisure ; les taches, les inégal i tés d ' adhé rence et de 
solidité qu 'on appel le morts volants, les bouts r o m p u s , etc. 

On conçoit combien ce travail d e m a n d e d 'a t tent ion, 
d 'habi tude , et on peu t d i re de sagacité. « C'est presque 
« u n axiome de l ' indus t r ie sér ic icole , écrivait A l c a n , 
« que la fileuse est tout, et l ' i n s t rumen t peu de chose ; » 
« une ouvr ière hab i l e fera mieux avec u n tour imparfai t 
« qu ' une fileuse médiocre avec u n tour excel lent . » 

Cela ne veut pas d i re qu 'on ne doive che rche r sans 
cesse des pe r fec t ionnements nouveaux , soit dans les m é 
thodes de dévidage , soit dans les appare i l s ; et, sans r e 
monter p lus h a u t , nous rappe l le rons que le système 
de M. L imc t p o u r p r é p a r e r les cocons, et les machines 
de M. D u s e i g n e u r - K l é b e r p o u r la filature, ont fait faire, 
dans ces de rn iè res a n n é e s , de t rès -grands progrès au 
travail de la soie. 

A côté de la por t ion de fibre ob tenue à l 'état de fil de 
grége et qui por te seule le n o m de soie dans le com
merce , il y a différents déchets qui sont ut i l isés . Citons 
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(1) Alean, loe. rit. 

d 'abord la b o u r r e et le frison, fo rmant les p r emiè re s 
couches extér ieures des cocons ; on les en lève , avant le 
dévidage, p o u r a r r iver a u b o u t r égu l i e r . Après avoir subi 
l 'opérat ion toujours incomplè te du t i rage à l ' eau c h a u d e , 
ces m ê m e s cocons, appelés p o u r ce motif cocons bassinés, 
se r édu i sen t à u n e enveloppe t rès-mince r e n f e r m a n t la 
chrysal ide , mais qui a encore u n e cer ta ine v a l e u r . Les 
cocons percés ou de graine, qui ont servi à la r e p r o d u c 
tion de l 'espèce, cons t i tuent , de l e u r côté, u n e ma t i è re 
p r emiè re assez a b o n d a n t e . Enfin la t ransformat ion des 
gréges en t r ames et en organs ins , pa r le m o u l i n a g e , 
donne l ieu à de nouveaux déchets . 

Ces déchets , soumis à des t ra i t ements spéciaux p r o 
pres à dissocier les par t ies de fibres agg lomérées , sont 
peignés et filés à la m a n i è r e des au t res textiles et p rodu i 
sent différentes qual i tés de fils, connues sous les d é n o 
mina t ions de fantaisie, do bourre de soie, de schappe. 
de bonrrette, qui ont p lus ou moins de va l eu r . 

Les chrysal ides const i tuent le rés idu u l t ime et, eu 
m ê m e t emps , le m o i n s ut i l isable des cocons. Dans la 
Ch ine , ce pays des mets é t ranges , elles servent à la 
n o u r r i t u r e des h o m m e s et de la vola i l le . Les m é d e c i n s 
du Céleste E m p i r e en font éga lement u s a g e , c o m m e 
r e m è d e ; enfin, les p ê c h e u r s à la l igne les emplo ien t 
comme appâts p o u r p r e n d r e le poisson (1). 

E n F r a n c e , elles n ' on t d 'aut res ennemis que les ra ts 
et les souris qui en sont t rès-f r iands ; p o u r les a t t e indre , 
ces a n i m a u x s ' in t roduisent dans les tas de cocons, et y 
occas ionnent parfois des dégâts cons idérables . · 

Ju squ ' à présent , les chrysalides qui res tent c o m m e rés i 
dus dans nos filatures n 'é ta ien t considérées que c o m m e 
une mat iè re infecte, souvent fort embar ra s san t e . On les 
enfouissait dans le sol , p a r mesu re de sa lubr i té ; tou t 
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(1) Brevet, n. 103,107-1874. 

a u p l u s , essayai t -on de les employer c o m m e engra is . 
D a n s ces d e r n i e r s t e m p s , M. Alfred Naque t s'est 

o c c u p é de les u t i l i se r c o m m e source de corps g ras , et il 
a t r o u v é le m o y e n , n o n - s e u l e m e n t de clarifier, décolorer 
et dés infec te r par fa i t ement l ' hu i le qu 'on en re t i re , mais 
e n c o r e de la t r a n s f o r m e r en u n savon de toi let te . 

L ' a u t e u r de ce procédé c o m m e n c e pa r épuiser les chry
sa l ides à l ' a ide d u sulfure de ca rbone ou de l 'essence lé
g è r e de pé t ro l e . 100 k i l og rammes de chrysal ides lu i four
n i s s e n t a ins i env i ron 15 "ki logrammes d 'hu i l e . Celle-ci 
est f o r t emen t colorée et, p o u r peu qu ' on ait t rop chauffé le 
d i sso lvan t , dev ien t m ê m e noi re et t r oub le . Toutefois, elle 
n ' e s t p a s t r ès - in fec te , b i en que la mat iè re p r e m i è r e dont 
e l le p r o v i e n t possède u n e odeu r excessivement désa
g r é a b l e , d u e , a ins i que l 'a constaté M. Naquet , à la 
p r é s e n c e d 'a lca lo ïdes volat i ls , dont il n ' a pas d 'a i l leurs 
d é t e r m i n é la n a t u r e . 

L a clar i f icat ion s 'opère p a r l 'acide su l fur ique , l 'eau 
de c h l o r e é t e n d u e , l ' eau de b r o m e , ou les hypochlor i tes 
a d d i t i o n n é s d ' u n ac ide . 

Après ce t r a i t e m e n t , l ' hu i l e est l imp ide , inco lo re , et 
à p e u p r è s sans odeur . 11 est facile d 'achever de la 
dés in fec te r c o m p l è t e m e n t , en la f i l trant à 100° sur du 
c h a r b o n de h ê t r e . Ainsi é p u r é e , elle peu t , selon M. Na
q u e t , s e rv i r à tous les usages aut res que ceux de l ' a l i 
m e n t a t i o n . 

Les c h r y s a l i d e s , dépoui l lées de l e u r hu i l e , n 'ont pas 
m o i n s de v a l e u r q u ' a u p a r a v a n t c o m m e mat iè re fert i l i 
s a n t e . 

N o u s i n d i q u e r o n s à p ré sen t , d 'après M. D u s e i g n e u r -
K l é b e r , les défectuosités les p lus f réquentes que peuven t 
p r é s e n t e r les c o c o n s ; m a i s , d ' abord , nous ferons connaî 
t r e les c a r ac t è r e s d u cocon parfa i t . 
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11 doit ê t re de grosseur m o y e n n e , c 'es t -à-di re m e s u r e r 
de 1 y à 2 cen t imèt res de d i a m è t r e , et 3 -|- env i ron de 
l o n g u e u r . Ses ext rémi tés doivent être a r rond ies , et résis
ter à la pression d u doigt, c o m m e le reste de la coque . 
I l faut que la dépress ion d u cen t re soit peu sens ib le , le 
g ra in r égu l i e r et fin, la texture un i e ; que la bave se dé
t ache a i sément , m ê m e à sec ; enfin, la couleur ne doit 
pas être t rop vive. 

P a r m i les cocons défectueux, nous ci terons d ' abord le 
cocon double ou douppion. 

Ce cocon provient du t ravai l de deux ou d ' un p lus 
g r a n d n o m b r e de vers dans u n e m ê m e enve loppe . I l est 
toujours p lus gros et de forme p lus a r rond ie que les bons 
cocons de m ê m e r a c e ; le tissu en est p lus feutré et la 
couleur d 'un ton p lus m a t . 

Les vieux au teurs chinois a t t r i buen t avec ra ison la 
product ion d u cocon double a u besoin q u ' é p r o u v e n t 
cer tains vers débiles de r é u n i r l eurs ma té r i aux et leurs 
forces p o u r obteni r u n ab r i suff isamment solide. 

Le cocon double est difficile à dévider , l ' un des fils 
v e n a n t sans cesse à con t ra r ie r l ' au t r e dans son déve lop
p e m e n t . 

Suivant les c i rconstances , la p ropor t ion des douppions 
var ie de 4 à 10 p . 100. 

Dans u n e éducat ion ent repr ise pa r M. D u s e i g n e u r -
Klébe r su r des œufs envoyés de Chine à la c h a m b r e de 
commerce de Lyon , la p ropor t ion des cocons doub les 
fut t rès - for te , de 25 p . 100 env i ron . Ceux qui ne c o n t e 
n a i e n t q u ' u n e chrysal ide étaient d 'une g r ande faiblesse 
de coque , et d 'une d imens ion fort exiguë. Quan t à ceux 
don t l ' appa rence extér ieure sembla i t i n d i q u e r u n cocon 
ord ina i re s imple , ils r en fe rma ien t p o u r le moins deux 
chrysal ides. Beaucoup en con tena ien t de c inq à neu f ; 
c 'étaient non p l u s s eu l emen t des doupp ions , ma i s des co
cons mul t ip les . 
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A no t re conna issance , on n 'a , j u squ ' à ce j o u r , réussi 
à u t i l i se r ces cocons q u ' e n effectuant sur u n cer ta in 
n o m b r e d ' en t r e eux , u n e douzaine à la fois envi ron , une 
sor te d ' é t i rage grossier , qui fourni t des gréges tres-bou-
c h o n n e u s e s et fort i r r égu l i è re s . Nous avons exception
n e l l e m e n t à t i t re r des soies de ce gen re , et il est à peine 
beso in de d i re qu 'on y r e m a r q u e des écarts considé
r a b l e s . 

De s emb lab l e s p rodu i t s ne saura ien t être employés 
à l a fabr ica t ion de bel les ouvraisons , t rames ou o rgan
s ins , ma i s o n en t i re u n excellent pa r t i pour faire des 
soies re torses o rd ina i re s , floches , mi-perlées , ronde
lettes, e t c . , e n p r e n a n t toutefois la précaut ion deles tondre 
p o u r e n l e v e r tous les b o u c h o n s . 

J u s q u ' à p ré sen t , le dévidage de ces cocons a été consi
d é r é , s inon c o m m e imposs ible , du m o i n s c o m m e ex
t r ê m e m e n t difficile. Un procédé qui pe rmet t ra i t de 
l ' exécu te r d ' u n e façon indus t r ie l le au ra i t ce r t a inement 
u n e sé r ieuse i m p o r t a n c e , à ra i son de la plus-value qu'i l 
d o n n e r a i t à u n e ma t i è re p r e m i è r e peu est imée au jour 
d ' h u i , ma i s d e v e n u e fort abondan te , depuis que s'est 
man i f e s t é l 'affaibl issement de nos races de vers à soie. 

Ce p r o b l è m e pa ra î t avoir été à peu près résolu dans ces 
d e r n i è r e s a n n é e s pa r u n pa t ien t c h e r c h e u r qu i a fait 
c o n c o u r i r a u dévidage des disposit ions mécan iques spé 
c ia les , en m ê m e t e m p s que cer ta ins agents ch imiques . 

N o u s n e p a r l e r o n s pas de ses mé thodes , qui ne sont pas 
e n c o r e e n t r é e s dans la p r a t i q u e indus t r i e l l e . Quan t aux 
r é s u l t a t s , il nous semble que l ' i nven teu r en a obtenu u n 
fort i m p o r t a n t , c'est d ' a r r ive r à une finesse et à u n e r é 
g u l a r i t é q u e l ' on n ' a t t e igna i t pas avec ce genre de soies. 
T a n d i s q u e les g réges doupp ions d u commerce ont g é 
n é r a l e m e n t u n t i t re fort é levé, de 30 deniers au mo ins , 
ce l l e s q u ' i l nous a d o n n é à essayer avaient des t i tres 
c o m p r i s e n t r e 12 et 22 den ie r s . Quelques-uns de ces 
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échant i l lons ne présen ta ien t pas d 'écarts sensibles et au
ra ient p u être montés en t r ames ou en organs ins dans 
des ti tres couran t s . 

Un des caractères par t i cu l ie r s qui les d is t inguai t des 
gréges ord ina i res était u n e cer ta ine torsion que nous 
avons r e c o n n u var ie r , en m o y e n n e , de 10 à 30 tours pa r 
mè t r e . 

Q u a n t au déchet au dévidage, il nous a p a r u assez 
notable ; mais on peu t l ' a t t r ibuer , soit à u n mauva i s 
mouvemen t d u va-et-vient sur l ' asple , ce qu ' i l est facile 
de corr iger , soit, d ' u n e m a n i è r e géné ra l e , à l ' insuffisance 
des moyens mécan iques dont disposait l ' i nven teu r . 

Quoi qu ' i l en soit, la n a t u r e des cocons dont ces soies 
p rov iennen t ne p e r m e t guè re d 'espérer q u ' o n a r r ive 
j ama i s à ob ten i r ainsi des gréges e n t i è r e m e n t exemptes 
de b o u c h o n s et de duvet . Les pe r fec t ionnements à 
a t tendre d 'un dévidage, m ô m e t rès -b ien condu i t , ne 
pour ra i en t avoir p o u r résu l ta t q u ' u n e a t t énua t ion p lus 
ou moins g r ande de ces défauts . 

P a r l 'appl icat ion de sa m é t h o d e , le m ê m e i n v e n t e u r 
a r r ive , paraî t - i l , à opére r a i sémen t le dévidage des cocons 
de g ra ine et aussi celui de toutes les espèces de cocons 
sauvages. 

P a r m i les cocons défectueux, il faut s ignaler é g a l e m e n t 
le cocon satiné, qui se r econna î t à u n e b o u r r e p l u s a p p a 
ren te , à u n g ra in moins compac te , et à u n aspect 
nacré que n 'a j a m a i s le cocon parfai t . On le d i s t i n g u e 
encore à la mollesse de sa coque ; au d é e r c u s a g e , 
il donne u n e per te p lus cons idérab le . Le sa t inage 
n 'est au t re chose que la sépara t ion na tu re l l e des d i 
verses couches qui composent la c o q u e ; l 'eau filtre donc 
avec facilité au cen t re d u cocon, qui s ' empl i t et 
t ombe a u fond de la bas s ine . 

Nous ind ique rons s e u l e m e n t p o u r m é m o i r e , et sans 
nous y a r rê te r , le cocon faible de pointe, le cocon ouvert, 
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le cocon étranglé, le cocon muscardiné ou dragée, le 
cocon faible, et le cocon fondu ou chique. 

Enf in , il n e faut pas oub l i e r le cocon enchemisé, sans 
d ' a i l l e u r s le classer p a r m i les cocons défectueux, puisqu ' i l 
fo rme u n e race à pa r t , qui se r e p r o d u i t pa r ses œufs , en 
c o n s e r v a n t tous ses carac tères . C'est dans le F r iou l qu 'on 
le r e n c o n t r e ; i l est t r è s - r i che en mat iè re soyeuse, d ' un 
t i ssu f eu t r é , et d ' u n bon dévidage . Ce cocon est en touré 
d ' u n e veste pa r fa i t emen t d é t e r m i n é e , qui pour ra i t faire 
c ro i r e a u p r e m i e r a b o r d à u n sat inage excessif. Mais, si 
o n en lève cette couche ex te rne avec des ciseaux, on t rouve 
u n cocon des p lus sa ins . 

Q u a n d on e x a m i n e a t t en t ivemen t à l 'œil n u , ou mieux 
à la l o u p e , l ' ouve r tu re des cocons percés , on n 'y r e 
m a r q u e pas de bouts coupés , mais b ien une b o r d u r e 
d e pet i tes bouc les a r rond ies , ne p résen tan t aucune so
lu t ion de con t inu i t é . 

C'est q u ' e n effet, lorsque le papi l lon s 'échappe d u 
cocon , ce n ' e s t pas en déch i r an t cette enveloppe . 11 ne 
s a u r a i t sor t i r ainsi de sa pr ison, formée d 'un assem
b l a g e de b r i n s t rès - rés i s tan ts . Nous avons vu q u e , pour 
y r éus s i r , i l sécrète une subs tance par t icu l iè re capable 
de r a m o l l i r le grès de la soie, de, telle sorte que les 
b r i n s , p r i m i t i v e m e n t soudés en t re eux , peuven t se disso
c ie r et l u i l i v r e r passage p o u r p e u qu ' i l les écar te . 

Grâce à de minu t i euse s p récau t ions , on a pu effectuer 
le dév idage des cocons percés ; différentes tentat ives ont 
m ê m e été faites p o u r réa l i ser i ndus t r i e l l emen t cette opé
r a t i o n (1), ce qu i p e r m e t t r a i t de d o n n e r u n e g r ande va 
l e u r à u n e m a t i è r e cons idérée c o m m e déchet , et em
p loyée s e u l e m e n t à la fabricat ion de la fantaisie. La 
ques t ion a été a b a n d o n n é e et repr ise b ien des fois sans 
succès . 

(1) M m 0 de Corneilhan, Comptes rendus, t. LVI, p. 878. 
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On avait toujours eu l ' idée q u e , si l 'on pa rvena i t à 
ma in ten i r ces cocons percés , c o m m e les cocons fermés , 
à la surface de l ' eau de la bass ine et à la por tée de la 
filcusc, on pou r r a i t exécuter l eu r dévidage pa r les 
procédés ord ina i res , en p r e n a n t que lques soins pa r t i cu 
l iers , n o t a m m e n t celui de d i m i n u e r la vitesse d u tour , 
eu égard à la finesse p lus g rande du fil qui en toure l ' o r i 
fice de sortie. M a l h e u r e u s e m e n t tous les essais en t repr i s 
dans cette voie é ta ient j u squ ' à présent restés infruc
t u e u x ; la péné t ra t ion rap ide des cocons par l ' eau 
chaude et l eu r chu te a u fond de la bass ine sembla ien t 
des obstacles a j a m á i s i n s u r m o n t a b l e s , l o r s q u e , dans ces 
dern iers t emps , le p rob l ème a été, scmble- t - i l , résolu 
par M. Chris t ian Lcdoux , d ' u n e façon p ra t ique et tout 
à fait satisfaisante, si Ton en j u g e d 'après le r appo r t 
élogieux présenté pa r Alean à la Société d ' encoura 
gement . 

Suivant ce rappor t , l ' i nven teu r fabr ique des cocons 
artificiels en caoutchouc vu lcan isé , qu i peuven t ê tre 
compr imés et rédui t s à u n tout peti t vo lume en t re les 
doigts ; il suffit p o u r cela de faire sort ir l ' a i r qu ' i l s c o n 
t iennent , pa r u n t rou capi l la i re situé à u n e des ex t r émi 
tés. Une petite gout t iè re po in tue en ivoi re , i n t rodu i t e 
dans ce t rou, p e r m e t la r en t r ée de l ' a i r ; dès lors l ' é las t i 
cité du caoutchouc l e u r fait r e p r e n d r e l e u r forme p r i 
mitive qu ' i ls conservent après que la pointe est r e t i r ée . 
On place donc dans le cocon percé à dévider u n de ces 
petits appare i l s , qui en rempl i t tout l ' i n té r ieur et le r e n d 
assez léger pour flotter en toute c i rconstance à la sur
face de l ' eau . Le dévidage comple t du cocon se t rouve 
ainsi assure et n 'exige q u ' u n peu p lus d 'a t tent ion et de 
p rudence . 

P o u r réuss i r c o n v e n a b l e m e n t dans cette opé ra t ion , il 
faut que les cocons artificiels en caoutchouc a ien t la 
forme et le vo lume des cocons n a t u r e l s don t ils doivent 
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faci l i ter le dévidage . De là, la nécessité d 'en posséder 
u n a s s o r t i m e n t assez va r ié . 

Les p r é c a u t i o n s que l 'on est obligé de p r e n d r e et le 
s u p p l é m e n t de m a i n - d ' œ u v r e que nécessi te l ' in t roduc
t ion des cocons en caou tchouc , ne compor ten t pas sans 
d o u t e u n t rava i l aussi rap ide que dans l 'é t i rage ordinai re 
des cocons e n t i e r s ; mais cette m é t h o d e donn e néanmoins 
des r é su l t a t s fort avan tageux , à ra ison du peu de va leur 
de la m a t i è r e ut i l i sée . 

E n p r é s e n c e du succès qu i a cou ronné les expériences 
de M. L e d o u x , on peut s ' é tonner et r egre t t e r que son 
sys tème n e soit pas un ive r se l l emen t adopté , car i l p e r 
m e t t r a i t n o n - s e u l e m e n t le dévidage des cocons du m û r i e r 
ayant serv i a u g r a i n a g e , ma i s encore celui des cocons 
sauvages d u paphia, du ricin, du chêne, de Yattacus 
aurota, e t c . , d o n t l e s cheni l les se développent à l 'a i r l ib re . 
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CHAPITRE II 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Vue au microscope, la soie ne p résen te pas le même 
aspect, suivant qu 'e l le a été ou n o n débar rassée d u grès 
qui l ' enveloppe . A l 'état n a t u r e l , le b r i n de cocon ou 
bave , résu l tan t de la r é u n i o n de deux cyl indres soudés 
dans l eu r l o n g u e u r , a une forme ap la t i e , a ins i que le 
mont re la figure 5, et sa section t ransversa le ressemble 
à u n 8. Au cont ra i re , lo rsqu ' i l a été dépoui l lé de son grès, 
il se dédoubîe en u n e pa i re de cyl indres dis t incts . Les 
coupes de chacun d 'eux affectent des formes i r régul iè res 
et capricieuses qui se r a p p r o c h e n t le p lus f r équemmen t 
d 'un t r i ang le , dont les côtés a u r a i e n t u n e cer ta ine con
vexité . 

Le grès qu i en toure la pa i re de b r i n s soyeux a u n e co
lora t ion t rès-var iable , pouvan t osci l ler du j a u n e o rangé 
in tense j u s q u ' a u j a u n e pâle ; souvent aussi la mat iè re 
colorante est en quan t i t é t r è s -min ime et ne d o n n e à la 
fibre q u ' u n e légère teinte grise ou verdâ t re ; enfin, le 
grès peu t n ' ê t r e q u ' u n vern i s e n t i è r e m e n t incolore et 
laisse alors à la fibre toute sa b l a n c h e u r . 

Ces teintes diverses qu'offrent les soies écrues , ou p l u 
tôt les cocons dont elles p rov i ennen t , d é p e n d e n t des r a 
ces m ê m e s des vers et peut-ê t re aussi , dans u n e cer ta ine 
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m e s u r e , des c l imats où se sont effectuées les éducat ions , 
de la qua l i té de la n o u r r i t u r e et des soins que l 'on a 
donnés aux l a rves . 

H â t o n s - n o u s d 'a jouter que toutes ces soies, u n e fois 
dépoui l lées de l e u r grès et purifiées pa r des t ra i tements 
app rop r i é s , offrent les m ê m e s caractères et const i tuent 
alors ce qu ' on appel le \a,fibroïne, mat iè re b l a n c h e , t r an s 
luc ide , d ' un b r i l l a n t que ne possède a u c u n textile connu . 
Toutefois , dans les trois règnes de la n a t u r e , quelques-uns 
s 'en r a p p r o c h e n t , n o t a m m e n t l e poil de chèvre , l e c h i n a -
grass et le ve r re filé, ma i s il n e saura ien t j a m a i s être 
confondus avec el le . 

C'est à ce b r i l l a n t par t icu l ie r que la soie doit sur tout 
d 'occuper la p lace d ' h o n n e u r p a r m i toutes les fibres. 
Si , dans sa b l a n c h e u r , elle a déjà beaucoup d 'éclat , on 
conçoit sans pe ine q u ' u n e fois te in te , elle donne l ieu à des 
j e u x de l u m i è r e tout à fait r e m a r q u a b l e s et fasse ressor
t i r les couleurs de la façon la p lus avan tageuse . Un des 
p l u s i l lustres r ep résen tan t s de la science française a con
sacré un vo lume ent ie r à l ' é tude de ce genre d'effets (1). 

Craquant. — A l 'exclusion des au t res fibres textiles, 
la soie possède la p ropr i é t é de p rodu i re dans certaines 
c i rconstances u n b r u i s s e m e n t pa r t i cu l i e r , appelé cri de 
la soie. On dit a lors que cette fibre a d u craquant. 

Ce p h é n o m è n e b i e n c o n n u se manifes te sur tout lors 
d u froissement des étoffes de soie ; mais il se r e m a r q u e 
déjà su r les écheveaux dest inés à la confection de ces 
m ê m e s t issus. On p e u t dire d ' u n e m a n i è r e généra le 
qu ' i l résul te d u f ro t tement des b r i n s soyeux les u n s 
con t re les au t r e s , sous l ' inf luence d ' u n e pression u n peu 
éne rg ique ; et, en effet, tel écheveau qu i , é tant ouver t , 
manifes te à pe ine ce b ru i s s emen t , sous l 'act ion de la 
m a i n p e u t avoir b e a u c o u p de c raquan t , si on vient à le 

(1) Chevreul, Théorie des effets optiques que présentent les étoffes 
de soie. 1846. 

Pfinsoz. 3 
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to rdre su r l u i - m ê m e , ap rès lui avoir d o n n é la forme 
d 'un ma t t cau b ien se r ré . 

L ' in tensi té d u p h é n o m è n e var ie encore avec les p r o 
cédés de t e in tu re et les t r a i t emen t s m é c a n i q u e s , avec la 
grosseur et la torsion des fils et en ou t r e , p o u r ce qui 
est des t issus, avec la con tex ture de ces d e r n i e r s . 

Dans tous les cas, le c r a q u a n t est cons idéré c o m m e 
une quali té ; aussi les t e in tu r ie r s s ' a t tachent - i l s à le 
développer , a u t a n t que poss ible , dans les soies qui pas
sent pa r l eurs atel iers . 

L a soie e'crue, sous forme d 'écheveaux aussi b i en que 
de tissus, semble être en t i è r emen t dépourvue de cet te 
p ropr ié té qui se m o n t r e u n i q u e m e n t dans les soies 
cuites ou tou t au moins assouplies. E n c o r e ne suffit-il 
pas de les décreuser d ' u n e m a n i è r e que lconque p o u r 
obteni r la réal isa t ion du p h é n o m è n e . On constate q u e , 
pour les soies te intes , il est i n d é p e n d a n t de la n u a n c e 
et de la ma t i è re colorante employées . Aussi des soies de 
m ê m e cou leur peuvent -e l l es être r e n d u e s c raquan tes ou 
n o n , à la volonté du p ra t i c i en . 

D 'après M. David, de Bâle , au t eu r d ' u n ouvrage est imé 
sur la t e in tu re de la soie, la p ropr ié té qu'offre cette fibre 
d 'être c raquan te dépend de la na tu re d u de rn ie r ba in 
dont elle a été re t i rée . Selon lu i , toute soie est c r a q u a n t e 
qui sort d ' u n ba in con tenan t u n acide l ib re ou u n sel 
acide, et, au con t ra i re , non c r a q u a n t e , celle qu i sort d 'un 
b a i n de savon, d ' un ba in a lca l in , de la solut ion d ' u n sel 
neu t r e ou bas ique . 

Enoncée d ' une façon aussi absolue , cette proposi t ion 
dem a nde ra i t que lques explicat ions et m ê m e cer ta ines 
réserves. L ' a u t e u r a d m e t q u e , la soie décreuséc conte
nan t de l ' a l b u m i n e à côté de la ma t i è re soyeuse, l'effet 
des acides doit consister dans une modification de l ' une 
des deux subs tances et que t r è s - p r o b a b l e m e n t c'est u n e 
sorte de coagulat ion de l ' a l b u m i n e qui est la cause du 
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c r a q u a n t . « D u m o m e n t , d i t - i l , que chaque fil est d e -
« v e n u a ins i p lus d u r et p lus r u d e , et que ce durc i sse-
« m e n t s'est p r o d u i t su r toute u n e masse de soie, on 
« s ' expl ique a i sémen t le b ru i s semen t que la fibre peu t 
« r e n d r e p a r la fr ict ion, la pression ou la tors ion. » 

D ' u n a u t r e côté, on a constaté que l ' agent le p lus favo
r a b l e p o u r faire a c q u é r i r à la fibre du b r i l l an t et du cra
q u a n t , p ropr ié tés q u i se m o n t r e n t r éun ie s , est u n savon 
ac ide . Or , si tous les acides d o n n e n t aux soies cuites le 
c r a q u a n t , nous a imons mieux supposer , avec M. Schu t -
z e n b e r g e r , que cet effet p rovient u n i q u e m e n t de l 'acide 
g ras m i s en l i be r t é , car il ne se r e m a r q u e que sur des 
soies p r é a l a b l e m e n t passées au savon. Si l 'on opère avec 
des eaux p u r e s , la cuite seule suffit p o u r d o n n e r le 
c r a q u a n t , t and i s qu ' i l faut u n ba in acide p o u r le pro
d u i r e , q u a n d on se sert d ' eaux calcaires ou corr igées au 
c a r b o n a t e de soude . 

L o r s q u ' o n veu t ob ten i r le c r a q u a n t après t e in tu re , il 
faut s o u m e t t r e la fibre à u n t r a i t e m e n t spécial ; en gé
n é r a l , on la fait passer dans u n léger savon, ou dans 
u n b a i n h u i l e u x [bain d'adoucissage, émuls ion d 'hu i le 
d 'ol ives et de ca rbona te de soude) , puis dans u n acide 
faible ; ou encore on l ' in t rodui t dans u n l iqu ide à la fois 
g r a s et ac ide , c o m m e celui qu 'on p r é p a r e , en- é t e n d a n t 
de b e a u c o u p d 'eau le p rodu i t de la réac t ion de l 'acide 
s u l f u r i q u e c o n c e n t r é su r l ' hu i l e d 'olives. 

Ces t r a i t e m e n t s sont d ' a i l l eurs insuffisants p o u r d o n 
n e r a u x soies te in tes toutes les qua l i t é s de souplesse et 
de b r i l l a n t d e m a n d é e s p a r la consommat ion . On l e u r 
fait d o n c s u b i r u n e sér ie de m a n i p u l a t i o n s ou , ce qui est 
p l u s exact , d 'opé ra t ions m é c a n i q u e s qui déve loppent 
ces q u a l i t é s . 

O n p r o c è d e d ' a b o r d a u secouage, qui a p o u r b u t de 
t e n d r e les m a t t e a u x , afin que la soie ait u n aspect u n i 
et n e soit p a s c r ê p é e . Cette opéra t ion suit i m m é d i a t e -
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ment le séchage ; elle le facilite b e a u c o u p q u a n d elle le 
précède . 

Jusqu 'à p résen t ce t rava i l assez pén ib l e p o u r l 'ouvrier 
s 'exécutait à la m a i n , ma i s u n e m a c h i n e l 'effectue ma in 
t enan t avec u n e r égu la r i t é parfai te . 

Le chevillage, auque l on n e procède qu ' ap rè s le 
séchage comple t , a p o u r effet de to rd re l a soie su r elle-
m ê m e , en la soumet t an t à u n e tension progressive et 
mesurée , ce qui lu i fait a cqué r i r de la souplesse et du 
b r i l l an t . I l y a v ing t - c inq ans , ce t ravai l fatigant et pénible 
se faisait aussi à la m a i n ; a u j o u r d ' h u i il s 'opère égale
m e n t pa r des m a c h i n e s , qu i ont l ' avan tage d 'ag i r su r les 
inat teaux d ' u n e façon b e a u c o u p p l u s r é g u l i è r e . On che
ville p lus ou moins fort, selon le g e n r e d 'a r t ic le . Ainsi 
les trames cuites sont soumises à u n t r a i t emen t moins 
éne rg ique que les au t res catégories de soies. 

Enfin, après le chevi l lage , la soie u n p e u crêpée a 
besoin d 'ê t re t e n d u e . A cet effet on l ' é t i ré en t re deux 
cyl indres qui ont u n m o u v e m e n t de ro ta t ion , en même 
temps qu 'on l 'expose à l ' inf luence d ' u n e cer ta ine cha
leur . Cette opéra t ion , di te de lustrage, don n e à la fibre 
beaucoup de b r i l l an t et facilite son dévidage u l té r ieur . 

Densité. — On ne s'est g u è r e occupé , semble- t - i l , de 
dé t e rmine r la densi té de la soie, non p lus que celle des 
aut res fibres ; aussi les ouvrages qu i t ra i t en t des textiles 
ne l ' ind iquent - i l s pas en g é n é r a l . On p e u t a t t r i bue r cette 
indifférence à ce q u ' u n e semblab le dé t e rmina t ion n'offre 
pas g r a n d in té rê t au po in t de vue indus t r i e l , tandis 
qu 'e l le p résen te d'assez sérieuses difficultés, à cause 
de l 'air qui se t rouve condensé su r les parois de la fibre 
en quant i té t r ès -cons idérab le . 

Quand on i m m e r g e la soie dans l ' eau pour é tab l i r son 
poids spécif ique, elle re t i en t cet a i r avec beaucoup de 
ténaci té , de telle sorte qu ' à mo ins de s ' en tourer de 
g randes p récau t ions on r i sque d 'ob ten i r , dans cette 
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e x p é r i e n c e , p lu tô t la densi té appa ren t e de la soie que sa 
d e n s i t é r é e l l e , ou encore u n résu l ta t i n t e r m é d i a i r e , si 
F a i r q u ' e l l e con t i en t a été expulsé pa r t i e l l ement . 

C 'est p o u r se m e t t r e à l ' ab r i de cette cause d ' e r r e u r 
q u e M . R o b i n e t , professeur d ' un cours su r l ' indus t r ie de 
l a so ie , a j u g é à p ropos de d é t e r m i n e r la densi té de cette 
f ibre s u r les g ros fils q u ' o n ét ire d i r ec t emen t de la g lande 
soyeuse d u v e r . Ces fils, qui dans le c o m m e r c e sont con
n u s sous les n o m s de mord-à-pêche et crin de Florence, 
s e r v e n t a u x p ê c h e u r s à la l igne à ajuster l eu r s h a m e 
ç o n s . E n o p é r a n t su r cette m a t i è r e , M. Robine t a t rouvé 
q u ' o n d e v a i t r e p r é s e n t e r la densi té do la soie pa r le 
n o m b r e 1 ,367. 

A n o t r e t o u r , n o u s avons cherché à d é t e r m i n e r cette 
d e n s i t é , m a i s s u r de la soie p r o p r e m e n t d i te , c'est-à-dire 
p r o v e n a n t d u dév idage des cocons, et nous avons opéré 
p a r l a m é t h o d e d e la b a l a n c e hydros ta t ique , en nous en
t o u r a n t des p r é c a u t i o n s su ivan tes . 

U n e écheve t t e de soie (organsin de France) a été d é 
c r e u s é e a u savon , pu is net toyée avec soin pa r des ba ins 
l é g e r s d e c a r b o n a t e de soude et f ina lement p a r de l ' eau 
d i s t i l l ée b o u i l l a n t e . Cette soie a été a b a n d o n n é e à la 
dess i cca t ion s p o n t a n é e , et exposée dans u n local sec du
r a n t u n t e m p s suffisant p o u r qu 'e l l e n e mani fes tâ t p lus 
l a m o i n d r e va r i a t i on de poids . On l 'a cons idérée alors 
c o m m e é t a n t d a n s u n état d 'hydra ta t ion n o r m a l , et note 
a été p r i s e de son poids à ce m o m e n t , 

L ' é c h e v e t t e a été ensui te a t tachée avec u n fil de 
p l a t i n e t r ès - f in , de poids c o n n u , puis i m m e r g é e dans 
u n e c a p s u l e r e m p l i e d 'eau dist i l lée bou i l l an t e . On a vu 
auss i tô t de n o m b r e u s e s bu l l e s d 'a i r se dégager des diffé
r e n t s p o i n t s de la fibre ; a u moyen d ' u n ag i ta teur , on a 
faci l i té l e u r expuls ion et on a réussi à les chasser com
p l è t e m e n t , en e n t r e t e n a n t p e n d a n t que lque t emps l ' ébu l -
l i t i on d e l ' e a u . P e u après le tout a été versé dans un 
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vase à préc ip i te r et refroidi r a p i d e m e n t ; enfin l ' é chan
tillon p longean t toujours dans le l iqu ide a été suspendu , 
à l 'a ide du fil de p la t ine , au fléau d ' u n e b a l a n c e hy
dros ta t ique . Nous avons ob t enu ainsi c o m m e densi té de 
la soie décreusée , p a r r appor t à l ' eau à 18°, le chiffre de 
1,357. Comme contrôle , l 'échevet te fut a b a n d o n n é e en
core à la dessiccation et exposée dans le m ê m e local que 
p r é c é d e m m e n t . On pu t s 'assurer qu 'e l le n 'avai t pas varié 
de poids. 

La densi té que nous avons t rouvée diffère de 0,01 de 
celle qui a été r e c o n n u e pa r M. Robine t , mais ce fait n 'a 
r ien de su rp renan t , vu la différence des mat ières choisies 
p o u r l ' expér imenta t ion . 11 se pour ra i t d 'a i l leurs que , dans 
no t re expér ience , la soie se fût gonflée sous l 'act ion de 
l 'eau boui l lante , de m a n i è r e à modifier u n peu le résul ta t . 

Enfin, nous sommes encl in à penser q u e , su ivan t la 
race des vers qui les ont fournies , les soies p résen ten t des 
différences de densi té , peu impor tan tes sans dou te , mais 
cependan t appréc iab les . Cette opin ion est d 'accord avec 
les observat ions faites p a r divers prat ic iens et no t am
m e n t pa r M. Marty, anc ien essayeur à Lyon, l eque l a 
constaté que les soies de cer ta ines p rovenances s 'enfon
çaient plus faci lement dans l ' eau que les au t res . 

Ténacité, élasticité. — A u poin t de vue de ces deux 
propr ié tés , on ne saura i t , sans commet t re u n e grave 
e r r eu r , assimiler les fils de soie (1) à ceux qui sont for
més d 'aut res fibres texti les. E n effet, ces de rn ie r s sont 
consti tués essent ie l lement de b r i n s assez courts que l 'on 
a réussi à en t re lacer , de façon à l eu r faire acqué r i r , 
p a r u n e torsion convenab le , u n e cer ta ine cohésion. 11 
s 'ensuit que si l 'on cherche à évaluer , pa r des expé -

(1) Nous entendons ceux qui proviennent d'une manière quel
conque du dévidage des cocons, et non les fils connus sous les noms 
de bourre de soie, schappe, fantaisie, bourrette, qui résultent du 
peignage et de la filature des cocons percés et bassinés, et en gé
néral de tous les déchets. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' i ences , la force et l 'é last ici té de ces fils, on n ' ob t i end ra 
q u ' u n r é s u l t a t d ' e n s e m b l e , su r u n faisceau de b r i n s p lus 
o u m o i n s b i e n agg lomérés et capables de glisser les u n s 
s u r les a u t r e s . Ce résu l ta t p o u r r a va r i e r d 'a i l leurs énor
m é m e n t , m a i s p e u t - ê t r e moins encore avec la n a t u r e de 
la m a t i è r e , q u ' a v e c la l o n g u e u r , le n o m b r e et la torsion 
des b r i n s , en u n m o t , qu 'avec les procédés suivis dans la 
filature. 

I l n ' e n est p l u s de m ê m e d ' u n fil de soie, d ' u n e grége 
p a r e x e m p l e ; e l le est composée d ' u n cer ta in n o m b r e de 
b r i n s de cocons don t c h a c u n p e u t avoir u n e l ongueu r 
i n i n t e r r o m p u e de p lus i eu r s cen ta ines de m è t r e s . Quand 
l a g r é g e est é c r u e , ces b r i n s sont soudés ensemb le sans 
t o r s i o n et se t i e n n e n t , p o u r ainsi d i re , tou t d ' u n e pièce, 
à l a m a n i è r e d ' u n fil mé t a l l i que ; si on la décreuse , ils 
se s é p a r e n t en se d é d o u b l a n t chacun respec t ivement , et 
c o n s t i t u e n t u n faisceau de longues fibres pa ra l l è les . 

L ' e x p é r i e n c e a m o n t r é que la soie était u n e fibre émi
n e m m e n t rés i s tan te et en m ê m e t e m p s des p lus élast i 
q u e s . L a force de la bave soyeuse s 'expl ique déjà pa r la 
c o n f o r m a t i o n de cette ma t i è re qu i , au l i eu de se com
p o s e r d e ce l lu les c reuses , soudées en t re elles comme 
d ' a u t r e s text i les a n i m a u x ou végé taux , est a u cont ra i re 
p l e i n e , mass ive et c o n t i n u e , d ' u n e const i tu t ion par fa i te 
m e n t h o m o g è n e , et, à p a r t sa d iminu t ion de d iamèt re 
d ' a i l l e u r s t r è s - l en te , s e m b l a b l e a u p rodu i t r égu l i e r d 'une 
filière. 

D ' a p r è s les résu l ta t s fournis pa r des essais d y n a m o -
m é t r i q u e s , on a ca lcu lé q u e , p o u r d é t e r m i n e r la r u p t u r e 
d ' u n fil de soie de 1 m i l l i m è t r e ca r ré de section, il fau
d r a i t u n po ids de 43 k i l o g r a m m e s env i ron , c 'es t -à-dire 
p e u i n f é r i e u r à ce lu i qu i est nécessaire p o u r r o m p r e 
u n fil d e fer de m ê m e section et de p remiè re qua l i t é . 

Tou te fo i s cette d o n n é e n ' a r i en d 'absolu , et il est 
c e r t a i n q u ' o n r e c o n n a î t r a des var ia t ions sensibles , q u a n t 
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Fig. 10. — Sérimètre. 

mesure , à son état primitif, après qu ' on lu i a fait s u b i r 
u n e t ract ion éne rg ique . 

P o u r é tudier ce de rn ie r p h é n o m è n e , nous avons opéré 
de la façon su ivan te , en faisant usage d ' un i n s t r u m e n t 
connu sous le n o m de sérimètre (fig. 10). 

à ce pouvoir rés is tant , selon q u ' o n opére ra sur des soies 
p rovenan t de tel les ou tel les races de ve r s . Aussi est-il 
d 'usage, lo r squ 'on veu t se r e n d r e compte des qual i tés 
d ' une soie nouve l l emen t in t rodu i t e dans la consomma
tion, de s 'assurer de sa p lus ou moins g r a n d e ténac i té . 

L'élastici té de la soie est éga l emen t cons idérable et 
mér i t e d 'ê t re é tudiée 
avec a t ten t ion . E l le 
j o u e en effet u n rô le 
impor t an t dans cer ta ins 
t r a i t emen t s indus t r i e l s . 
C'est à ra i son de cette 
propr ié té qu ' i l est p o s 
s ible , pa r des moyens 
mécan iques , d ' é t endre 
un fil de soie, sans le 
r o m p r e , de 1/7 à 1/5 
de sa l o n g u e u r p r i m i 
t ive. On en t i re pa r t i 
dans les opéra t ions du 
s e c o u a g e , d u chev i l -
l age , du lus t rage que 
nous avons m e n t i o n 
nées p lus h a u t . 

C'est aussi à l 'é last i 
cité qu 'es t d û le pouvoir 
de re t ra i t de la soie , 
c'est-à-dire la facul té 
qu 'e l l e possède de r eve 
n i r , dans u n e ce r ta ine 
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Traction. Allongement. 
Allongement persistant 

aussitôt 
après suppression 

de la traction. 
grammes. millim. millim. 

10 3 » 
20 5 
30 8 » 
40 10 1 
SO 13 1 
60 17 1 
70 21 1 
80 26 3 
90 37 9 
î)5 39 10 

100 45 14 
10S 54 21 
110 57 23 
l i s 61 26 
120 72 33 
125 75 36 
127 ruplure 77 

U n fil de g rége étai t fixé, t e n d u et sans t rac t ion , aux 
d e u x b o u t o n s se rvan t de points d 'a t tache dans l ' appare i l 
e t d i s t an t s d ' u n e quan t i t é c o n n u e , 50 cen t imè t re s . L ' u n 
des b o u t o n s S é tan t fixe et l ' au t re A mobi le , on éloi
g n a i t p e u à p e u ce d e r n i e r , en exerçant u n e t rac t ion 
g r a d u e l l e suscep t ib le d 'ê t re m e s u r é e p a r u n dynamo
m è t r e et e n a y a n t soin de s ' a r rê te r en dessous de celle 
q u i a u r a i t d é t e r m i n é la r u p t u r e d u fil. Cela fait, on r a 
m e n a i t auss i tô t les points d 'a t tache à l e u r dis tance p r e 
m i è r e , de façon à dé tendre la soie. 

N o u s avons p u e x a m i n e r de cette façon les effets 
p r o d u i t s sur un même fil p a r des t rac t ions progressives , 
c 'es t -à-di re les a l l ongemen t s qu i co r re sponden t à ces 
t r a c t i o n s et c eux qu i pers i s ten t , a u m o m e n t m ê m e où 
ces t r a c t i o n s sont s u p p r i m é e s . E n voici u n exemple , 
f o u r n i p a r u n e g rége b l a n c h e peu extens ib le , t i t r an t 
e n v i r o n 30 d e n i e r s . 
. L a l o n g u e u r d u fil est de 50 cen t imè t r e s . 
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Ce tableau m o n t r e q u e , p o u r des t rac t ions re la t ive
m e n t faibles, le fil de soie se compor te à la m a n i è r e 
du caoutchouc , c 'es t -à-dire rev ien t e n t i è r e m e n t sur l u i -
m ê m e , dès que la tens ion est s u p p r i m é e . Mais à mesure 
que la tension a u g m e n t e , cette faculté va toujours en d i 
m i n u a n t , et, dans le vois inage de la r u p t u r e , l ' a l longe
m e n t pers is tant a t te in t p resque la moit ié de l ' a l longement 
di rect . 

11 est clair que si, après c h a c u n e de ces diverses 
épreuves , on a b a n d o n n a i t le fil à l u i - m ê m e , il subira i t 
peu à peu avec le t e m p s u n re t ra i t p l u s ou moins i m p o r 
tan t , selon le degré de tension exercée , ma i s sans j a m a i s 
r even i r à ses d imens ions p r e m i è r e s , lo r sque la l imite 
d'élasticité a été dépassée. 

Ainsi , u n fil de grége beaucoup p lus extensible que le 
p récédent et éga l emen t de 50 cen t imè t res , ayan t été 
al longé de 8 cen t imè t res , puis a b a n d o n n é sans t rac t ion 
à l u i -même , a donné u n a l l ongemen t pers is tant i m m é 
diat de 2 cent . 5, l eque l s'est t rouvé r édu i t au b o u t de 
vingt-quatre h e u r e s à 1 cen t imèt re et n ' a p lus var ié 
ensui te . 

On conçoit que les a l longement s persis tants fournis 
pa r u n m ô m e fil et à fortiori p a r des fils de t i tres diffé
rents peuvent var ie r à l ' infini. 

Cependant , lorsque l ' épreuve a l ieu su r des l o n g u e u r s 
très-voisines d ' une m ê m e soie, on constate parfois u n e 
g rande régu la r i t é . Ainsi dans u n essai p réa lab le fait su r 
la grége expér imentée ci-dessus, nous avions t rouvé : 

Traction. Allongement. Allongement persistant, 

grammeâ. luilliin. milliin. 

90 35 7 
100 43 13 
110 58 24 
120 77 30 
125 rupture 78 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



« Ténacité de la soie. — La ténacité des soies n'est pas pro -

Ces résu l t a t s concorden t sens ib lement avec ceux du 
p r e m i e r t a b l e a u . 

C o m m e n o u s le v e r r o n s u n peu p lus loin, le pouvoir 
é l a s t ique de la soie et su r tou t de la soie écrue , change 
b e a u c o u p avec l 'é ta t h y g r o m é t r i q u e de cette f ibre. P a r 
e x e m p l e , si, dans l ' expér ience p récéden te , on h u m e c t e 
d ' e a u la g r é g e ap rès l 'avoir dé tendue , elle se r approche 
b e a u c o u p p l u s vite de ses d imens ions p r e m i è r e s . 

Différents appa re i l s ont été construi ts p o u r d é t e r m i n e r 
l ' é las t ic i té et la ténac i té des fibres et en g é n é r a l ces 
d e u x p r o p r i é t é s s i m u l t a n é m e n t . La ténaci té y est tou
j o u r s éva luée p a r le poids nécessaire p o u r r o m p r e le fil à 
e s sayer , et l 'é las t ic i té p a r l ' a l l ongemen t q u ' é p r o u v e ce fil 
a v a n t de se r o m p r e sous cette t r ac t ion . La descr ipt ion 
d e ces i n s t r u m e n t s t rouve ra tou t n a t u r e l l e m e n t sa place 
à l a su i te d u chap i t r e consacré p lus lo in au t i t rage , et 
n o u s y r e n v o y o n s le l ec teur . 

Q u e l q u e soit le système d ' appare i l s employés p o u r 
é v a l u e r l a t énac i t é et l ' é las t ic i té , on ne doit j a m a i s 
a d o p t e r c o m m e ré su l t a t sér ieux que la m o y e n n e d ' un 
assez g r a n d n o m b r e d ' épreuves su r le m ê m e fil ; car , en 
g é n é r a l , et à p e u d 'except ions p rès , on constate des écarts 
fort s ens ib l e s , m ê m e su r les gréges considérées c o m m e 
les p l u s r é g u l i è r e s . 

De 1843 à 1848 , M. Robine t , don t le n o m fait au tor i té 
en t ou t ce q u i c o n c e r n e l ' é lude des p ropr i é t é s physiques 
de la soie , a p u b l i é u n e série de m é m o i r e s , dans lesquels 
i l t r a i t e ce suje t avec des déve loppements cons idérables . 

L ' e x a m e n de l ' in f luence qu ' exe rce le n o m b r e des b r i n s 
de cocons s u r la t énac i t é et l 'é last ici té ou, ainsi qu ' i l 
l ' a p p e l l e , l a ductilité des soies, l u i a pe rmis de fo rmule r 
d a n s son d e u x i è m e Mémoi re des conclusions in té ressan
tes q u e n o u s d o n n o n s c i -dessous . 
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portionnelle à leur volume. La ténacité des soies composées 
du même nombre de fils augmente avec leur volume, mais 
par des différences décroissantes; en d'autres termes, tout 
étant égal d'ailleurs, la soie la plus fine est proportionnel
lement la plus forte ou la plus tenace. 

La ténacité des soies composées de nombres croissants 
de fils augmente dans une proportion plus rapide que le 
volume des soies ; en d'autres termes, la ténacité augmente 
par des différences croissantes dans les soies composées 
de nombres croissants de fils. 

A volume ou à titre égal, la soie la plus forte est celle 
dans la composition de laquelle il entre le plus grand nom
bre de fils. En d'autres termes, si deux soies ont le même 
titre, mais que l'une soit composée de quatre fils, et l'autre 
de cinq, c'est la dernière qui est la plus tenace ou la plus 
forte. 

La ténacité, dans les soies composées, croît en propor
tion des contacts qui s'établissent entre les fils. La soie 
composée de sept fils est proportionnellement la plus tenace. 

La ténacité moyenne do la soie, pour un fil d'un milli
mètre carré, est do 43 k l l o B ,620. 

Ductilité de la soie.— Dans les soies composées du même 
nombre de fils, la ductilité relative n'est pas proportion
nelle au volume. Dans les mômes soies, la ductilité absolue 
croît dans une très-petite proportion avec le volume. 

Dans les soies composées de nombres croissants de fils, 
l'allongement n'est pas proportionnel au volume. 

Dans les mômes soies, la ductilité relative est presque 
en raison inverse proportionnelle des volumes. Dans les 
mêmes soies, la ductilité absolue augmente dans une cer
taine proportion avec le nombre de fils. 

Ces augmentations de ductilité sont successives et offrent 
une certaine régularité. 

A volume égal, la soie la plus ductile est celle dans la 
composition de laquelle on a fait entrer le plus grand nom
bre de fils. En d'autres termes, deux soies du même titre 
étant données, s'il y a cinq fils dans l'une et six fils dans 
l'autre, c'est la dernière qui sera la plus ductile. 
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Ainsi donc, tandis que l 'augmentation du volume dans 
les soies composées du même nombre de fils n 'a qu 'une in
fluence presque insensible sur la ductilité des soies, l 'aug
men ta t ion du nombre des fils, au contraire, fait croître la 
ductil i té dans une proportion considérable. Cet effet de so
lidarité des fils est cependant bien différent pour la ténacité 
et la ducti l i té. La solidarité fait croître la ténacité suivant 
une progression plus forte que celle du nombre des fils, 
tandis que la ductilité n 'atteint pas, à beaucoup près, cette 
progression. 

Quoi qu'il en soit, proport ion gardée, les soies fines ont 
l 'avantage sur les soies grosses pour la force et l'élasticité. » 

V o u l a n t épu i se r la ques t ion en l ' a pp réc i an t sous tou
tes ses faces, l ' a u t e u r a en t repr i s de longues expériences 
p o u r é t a b l i r é g a l e m e n t l ' inf luence que pouva ien t avoir 
le c l i m a t , la n o u r r i t u r e p lus ou moins h u m i d e donnée 
a u x v e r s , la r ace des m û r i e r s , la saison p e n d a n t laquelle 
s'est faite l ' é d u c a t i o n . Ses résul ta ts sont d e m e u r é s p o u r 
la p l u p a r t négat i f s . Voici en effet les p r inc ipa les conclu
s ions d u q u a t r i è m e Mémoi re de M. Robine t : 

« 2° Les soies provenant des trois régions, midi, centre et 
nord de la France, ne diffèrent pas sensiblement entre elles 
q u a n t à leur ténacité moyenne ; en d'autres, termes, les soies 
d 'une région ne sont pas plus fortes, en moyenne, que les 
soies d 'une aut re région. 

3° Le climat n ' a aucune influence sensible sur la ductilité 
ou l 'élasticité des soies, tout étant égal d'ailleurs. 

4° Les soies qui proviennent d'éducations faites sous l'in
fluence de l 'humidité ont un titre supérieur à celui des soies 
obtenues sous l'influence de la sécheresse; en d'autres ter
mes , les soies des éducations humides sont plus grosses que 
les soies des éducations sèches. 

Cette différence est due au plus grand volume acquis par 
les vers dans les éducations humides. 

S 0 Les différences de ténacité constatées dans des soies 
p rovenan t des éducations expérimentales sèche, humide , 
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et à la feuille mouillée, ne sauraient être attribuées à l'in
fluence de l'un de ces systèmes d'éducation ; ces différences 
contradictoires et sans ordre sont dues à des causes inappré
ciables pour le moment. 

6° Les éducations sèche, humide et à la feuille mouillée ne 
paraissent pas avoir exercé une iniluence appréciable sur la 
ductilité de la soie. 

7° La ténacité et la ductilité moyennes des soies ne varient 
pas d'une année à l'autre. 

9° La saison préférée pour l'éducation des vers à soie n'a 
pas d'inlluence sur la ténacité ou la ductilité des soies ob
tenues. 

11° Les variétés de mûriers paraissent exercer une certaine 
influence sur la ténacité des soies ; elles se trouveraient clas
sées dans l'ordre suivant, la première étant celle qui a exercé 
l'influence la plus favorable : sauvageon, rose, moretti, mul-
ticaule. 

12° L'influence des variétés de mûriers sur la ductilité des 
soies n'est pas assez caractérisée pour qu'on puisse leur assi
gner, sous ce rapport, un rang déterminé. 

13° Le nombre des repas et les alternatives de température 
paraissent avoir été sans influence sur les propriétés de la 
soie. » 

Enfin, résumant dans un dernier Mémoire l 'ensemble 
de toutes ses observations, M. Robinet s'emprime ainsi : 

« La conclusion générale qui se présente naturellement à 
l'esprit, après avoir médité les faits rapportés dans ce Mé
moire, est que la soie est une matière beaucoup plus homo
gène qu'on n'aurait pu le penser au premier abord. La race 
des vers, le régime, le climat, la nature de l'aliment, rien ne 
paraît altérer sensiblement sa composition et ses propriétés 
essentielles. » 

« Qu'elle vienne du midi ou dunord, d'un ver faible ou d'un 
ver robuste, qu'elle soit blanche ou jaune, fino ou grosse, 
brillante ou sans éclat, on retrouve la môme composition, la 
même force proportionnelle, la même élasticité, mais à une 
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condit ion cependant , c'est que la filature aura été pratiquée 
dans des conditions égales pour tous les échantillons exa
minés . » 

E t p l u s lo in : 

«Quelques-unes des influences qu 'on croyait puissantes et 
capables d 'al térer profondément les propriétés essentielles 
de la soie, sont à peu près indifférentes ; telles sont l 'ancien
ne té des cocons ou de la soie filée, la nature de l'eau et sa 
t empéra tu re ; d 'un autre côté, il paraît démontré que les pro
cédés ou les mécanismes qui auraient pour effet d 'augmenter 
la tension du fil de soie pendant son développement, peuvent 
a l térer d 'une manière essentielle, surtout son extensibilité. » 

A c c e p t a n t c o m m e acquis les résul ta ts de M. Robinet 
r e l a t i v e m e n t à l ' inf luence d u nombre de brins su r la 
t énac i t é et l ' é las t ic i té , nous a jou te rons que ces deux 
p r o p r i é t é s p e u v e n t encore va r i e r avec : 

I o L a r ace des vers qui ont p rodu i t la soie ; 
2° L e s soins d o n n é s à la filature ; 
3° L a tors ion ; 
4° L a p ropo r t i on d ' humid i t é ; 
5° L a p r é s e n c e ou l ' absence d u grès ; 
6° L a c h a r g e r é su l t an t de l 'addi t ion de mat iè res é t ran

g è r e s . 
N o u s a l lons e x a m i n e r b r i è v e m e n t ces divers poin ts . 
I o Race des vers. — L 'expér ience m o n t r e que , su i 

v a n t l e u r n a t u r e , les soies p ré sen t en t des différences 
sens ib le s d a n s l e u r ténaci té et l e u r élasticité. On en 
j u g e r a a i s é m e n t d ' ap rès le t ab leau ci-dessous, qui 
r e n f e r m e les résu l ta t s d'essais faits, à la condit ion de 
P a r i s , p a r M. Persoz p è r e , sur des fils de cocons de d i 
ve r ses espèces (1). 

(1) Bulletin d e l à Société zoologique d'acclimatation, année 1860, 
p. 546. 
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E S P È C E S . 

CYNTHIA 

MÉTIS 

AIUUNDIJ , 

PROMETHEUS 

AUROTA , 

c.ECUOPIA 

PAVONIA MAJOR. 

CBANOTHI , 

SELENE , 

LUNA 

MTLITTA , 

PERNYJ 

ASSAMENSIS , 

POLYPHEMUS , 

BAUHINIA 

COCON D'AVIGNON.. 
— DE NEUILXY. 

— DE PRUSSE. . 

— DE BROUSSE. 

— DE CALCUTTA 
— DE TÉNHR1FFE. 
— DE CHINE. . 

PROVENANCE. 

Soc. d'acclimat. 

M. André Jean. 

M. Kauffmarin. 

M. Viel. 

M. Alcan. 

•M 

8*. c. 

8,3 14,4 
8,8 H,5 
6,8 18,5 

» » 

12,3 

8,8 

14,9 

8,8 

» » 

8,2 10,3 

28,0 13,7 

» » 

20.8 18,1 

17,9 16,2 

16,3 23,9 

12,1 15,1 

>· » 

12,0 14,4 
8,0 12,9 

12,9 13,4 

4,3 12,1 

5,3 9,9 
8,2 12,8 
4,3 7,3 

si 
3s 

OBSERVATIONS. 

Dévidage à la main assez fa
cile. 

Dévidage difficile. 
Se dévide bien. 
Ce cocon, après avoir été 

traité par différents agents 
chimiques, ne peut se dé
vider. 

Se dévide très-bien ; fil plat. 
Cocon tranché par le milieu 

et difficile à dévider. 
Se trouve dans les mêmes 

conditions que le Prome
theus. 

Très-difficile à dévider. 
Cocon d'un tissu lâche et dif

ficile à dévider malgré sa 
force. 

Ce cocon, coupé aux deux 
• bouts, n'a pu être dévidé. 
Se dévide très-bien. Fil plat 

partagé en deux. 
Se dévide bien. 
Se dévide bien, l'un des 

bouts dépasse la limite de 
l'élasticité appréciable à 
l'instrument. 

Se dévide bien. 
Fil faible ; il a été impos

sible d'obtenir des bouts 
assez longs pour les es
sayer. 

Se décide bien à l'eau tiède. 
Se dévide bien. 
Se dévide très-bien. 
Ne se dévide qu'à l'eau bouil

lante. 
Se dévide assez bien, 
Difficile à dévider. 
Ne se dévide qu'à l'eau bouil

lante. 

2° Soins donnés à la filature. — I l est c la i r que si 
u n fil de grége n 'est pas r égu l i e r , si les b r i n s de 
cocons qu i le composent ne sont point par fa i tement 
soudés ensemble et s'il présente des var ia t ions de d i a 
mè t r e impor tan tes , c o m m e on a l 'occasion d 'en consta-

ESSAIS DE DIVERS BRINS DE COCONS AU SÉRIMÈTRE 
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t e r , p a r e x e m p l e , su r des soies de T u r q u i e , les qual i tés 
de l a f ibre en seront fort amoindr ies . Ce fait est tel le
m e n t év iden t , qu ' i l serai t superflu d'y insister. 

3° Torsion. — On a r e c o n n u que la torsion n 'a joute 
r i e n à l a t énac i t é de la substance qui compose un fil 
é l é m e n t a i r e , ma i s qu 'e l le peu t , au cont ra i re , l ' amoin 
d r i r , q u a n d el le est poussée t rop loin . Ainsi u n e fibre 
é l é m e n t a i r e n o n t o r d u e suppor te u n poids aussi consi
d é r a b l e q u e si e l le l 'é tai t m o d é r é m e n t , et p lus grand 
q u e si cette to rs ion dépassai t une cer ta ine l imi te . Cette 
o b s e r v a t i o n s ' app l ique aux fils de grége non tordus et 
a u x soies ouv rées , composées de p lus ieurs fils de grége 
r e t o r d u s e n s e m b l e , toutes mat iè res qui se compor ten t 
s e n s i b l e m e n t c o m m e le feraient des tiges méta l l iques . 

Q u a n t a u x effets de la torsion su r les déchets de soie, 
ils son t les m ê m e s que sur toutes les fibres textiles en 
g é n é r a l , composées d 'o rd ina i re de b r i n s assez courts 
q u ' i l faut a g g l o m é r e r p o u r les conver t i r en fils. Nous 
e n g a g e o n s le l e c t e u r dés i reux de les conna î t re à é tud ie r 
les lois q u i se t r o u v e n t consignées dans les divers ou
v r a g e s d ' A l c a n , le savant et r egre t t é professeur d u Con
s e r v a t o i r e , n o t a m m e n t dans son Traité du Travail des 
laines (t. I , p . 270) . 

4° Proportion d'humidité. — L ' inf luence de l ' eau ne 
se fait p o i n t s e n t i r d ' u n e m a n i è r e appréc i ab le , q u a n d 
la soie se t r o u v e d a n s des condi t ions à peu près nor
m a l e s ; m a i s e l le se m o n t r e d'un'e façon manifeste 
l o r s q u ' o n e x a g è r e , p a r addi t ion ou soust ract ion, la p r o 
p o r t i o n d ' h u m i d i t é de la fibre. 

P o u r n o u s e n r e n d r e compte , n o u s avons pré levé su r 
des g r é g e s de b o n n e filature des échevettes de faible 
l o n g u e u r . C h a c u n e de ces échevet tes a été répar t ie su r 
t ro i s mains (fig. 11), p a r fractions successives et d ' une 
façon a l t e r n a t i v e , afin d 'évi ter , a u t a n t que poss ib le , les 
e r r e u r s p o u v a n t r é su l t e r de l ' i r régu la r i t é d u fil. 

P E R S O Z . 4 
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Grége blanche (titre : 30 deniers 1/2). 

Ténacité. Élasticité. 
Allong. par ni. 

gr. «· 
t. Fil trempé dans l'eau pendant 24 heures. 115 22,3 
2. — à son état normal 132 19 
3. — desséché à 120» 127 8,2 
4. — décreusé 102 · 14>2. 

L ' u n des échant i l lons étai t conservé dans son état 
primit if ; on i m m e r g e a i t le second dans l ' eau froide u n 

t emps suffisant, v ing t -qua t r e heu re s e n 
v i ron , p o u r qu ' i l fût b i en h u m e c t é ; e n 
f i n le t rois ième était desséché à l 'absolu 
dans u n appare i l de cond i t i onnemen t . 
On faisait alors dix épreuves su r chacune 
des trois por t ions de soie, en ayant soin 
de ma in t en i r les deux de rn iè re s , j u s 
q u ' a u m o m e n t de l ' e x p é r i e n c e , dans 
leurs mil ieux respectifs (c 'est-à-dire l ' u n e 
dans l ' eau froide et l ' au t re dans l 'a i r sec 
chauffé à 120°), de ne re t i r e r chaque 
fois que la l o n g u e u r vou lue p o u r u n e 
épreuve , enfin d 'opére r avec p romp t i 
t ude . 

Il a été facile de consta ter ainsi q u ' e n 
p r e n a n t c o m m e te rmes de compara i son 

Fig. 1 1 . — Main. ^ e s résul ta ts moyens fournis p a r les 
gréges dans l e u r état d 'hydra ta t ion n o r 

mal , les échant i l lons mouillés se t rouven t affaiblis, q u a n t 
à l eu r ténaci té , mais que l e u r élasticité a u g m e n t e d 'une 
m a n i è r e notable ; q u ' a u cont ra i re , dans le cas des é c h a n 
til lons desséchés, la ténaci té var ie peu , t and i s que 
l 'élasticité d i m i n u e d ' une façon cons idérable . Nous 
ci terons à l ' appui les exemples suivants choisis en t re 
beaucoup d 'aut res : 
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O n r e m a r q u e r a q u e , de 2 à 3 , la ténaci té a d i m i n u é 
de 3 , 8 p . 100 e n v i r o n et l 'élasticité de 3 6 , 8 ; mais la d i m i 
n u t i o n d 'é las t ic i té de 1 à 3 est p lus considérable encore . 

Grége jaune. 
Ténacité. Élasticité, 

gr. c. 
Fil à son état normal 54 15,7 
— desséché à 120° 52,3 6,4 

D a n s cet e x e m p l e , le fil, en se desséchant , a p e r d u 
3,1 p . 100 de sa ténac i té et 59,1 de son élasticité. 

L e s r é s u l t a t s p r écéden t s expl iquent suffisamment la 
p r é c a u t i o n que l 'on p r e n d d ' en t re t en i r dans les atel iers 
de dév idage u n e ce r ta ine h u m i d i t é , la sécheresse r e n 
d a n t les soies moins élast iques et p a r conséquent p lus 
cas san tes . 

L e fait su ivan t p e r m e t de r e n d r e peut -ê t re p lus f rap
p a n t e e n c o r e l ' inf luence de l ' humid i t é su r les propr ié tés 
é las t iques d e l a soie. Lor squ 'on r e p r e n d l ' expér ience , 
s igna lée p l u s h a u t , ayan t p o u r objet d ' é tud ie r la p u i s 
s a n c e de r e t r a i t qu'offre u n e soie d ' abord é t i rée , puis 
a b a n d o n n é e à e l l e - m ê m e après suppress ion de toute 
t r a c t i o n , on r e m a r q u e inva r i ab l emen t q u e , si l 'on h u 
m e c t e cette soie avec de l ' eau , elle se r app roche p r e s 
q u e auss i tô t de ses d imens ions p r e m i è r e s , au l ieu d'exi
g e r , p o u r y r e v e n i r s p o n t a n é m e n t , des h e u r e s et m ê m e 
des j o u r s e n t i e r s . Voici , c o m m e exemple , u n essai fait 
s u r u n e g r é g e de t i t re moyen : 

Longueur primitive du fil 50 centimètres. 
Traction 40 grammes. 
Allongement 5 centimètres. 

— restant après sup
pression de la traction 2,5 — 

A p r è s u n e d e m i - h e u r e , l ' excédant de l o n g u e u r était 
e n c o r e de 2 c e n t i m è t r e s . A ce m o m e n t , on a moui l l é le 
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fil avec de l 'eau ; il s'est contracté aussitôt et la différence 
s'est rédui te à 1 cen t imèt re 1 / 2 ; après u n e m i n u t e , cette 
différence n 'é ta i t p lus que de 1 cen t imè t re , et, après 
trois minu tes , de 3 mi l l imèt res s eu l emen t ; arr ivée à ce 
point , elle est d e m e u r é e invar iab le . 

Répétant l ' expér ience avec la m ê m e grége b i en mouil
lée à l ' avance, on a ob tenu le résul ta t su ivant : 

Longueur primitive du fil mouillé. 50 centimètres. 
Traction 40 grammes. 
Allongement 5 centimètres. 

— persistant après 10 mi
nutes, le fil étant toujours main
tenu humecté 0,3 

Cet a l longement n 'avai t pas var ié a u b o u t de vingt-
qua t r e h e u r e s . 

P o u r compléter ce gen re d'essais, nous avons étudié 
ce qui arr ive , lo rsqu 'on h u m e c t e avec de l ' eau u n fil de 
grége qui vient d 'ê t re desséché à 115° dans les 
apparei ls de cond i t ionnemen t . L 'expér ience nous a 
mon t r é que , dans cet te c i rcons tance , le fil se contracte 
éga lement et d ' envi ron 0,7 p . 100. 

Ainsi , de ces diverses observat ions , il ressort que les 
propr ié tés de la soie sont n o t a b l e m e n t i n û u e n c é e s par 
l 'eau ou l ' humid i t é . Bien que ces effets soient moins 
sensibles sur la soie décreusée que sur la soie écrue , 
ils doivent se mani fes te r , dans les b a i n s de t e in tu re , 
avec d ' au tan t p lus de facilité d 'a i l leurs que beau
coup des substances miné ra l e s ou o rgan iques em
ployées en pare i l le occasion ont l a p ropr i é t é de 
p é n é t r e r la fibre soyeuse, de la gonfler, et tendent 
pa r suite à d i m i n u e r sa l ongueu r . Ains i s 'expl iquent , et 
le re t ra i t qu ' ép rouve souvent la soie à l a t e i n t u r e , et le 
t ravail mécan ique q u ' o n est obligé de lu i faire sub i r pour 
combat t re cette cont rac t ion . 

I o" Présence ou absence du grès. — C'est dans le grès 
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ORGANSIN BLANC Diminution ORGANSIN JAUNE. Diminution 

Écru. Décreusé. p. 100. Écru. Décreusé. p 100. 

Ténacité . . 59,0 42 ,2 28,7 56,7 
Sr-

39,8 29,8 

Élasticité. . 16,5 
C. 

9,1 44 ,8 10',O 10,0 37,5 

Il est c e r t a in q u e les résul ta ts d é p e n d e n t de la p r o 
por t ion d u g rès et aussi du g e n r e de fil essayé. Dans 
l ' expé r i ence r e l a t ée page 50 sur u n e grége b l a n c h e , on 
cons ta te q u e le déc reusage a fait d i m i n u e r la ténacité 
de 22 .7 p . 100 et l 'élastici té de 25 ,2 p . 100. 

6° Charge. — Nous pensons q u e , sous le rappor t de la 
t énac i té et de l 'é las t ic i té , les effets produits pa r la charge 
de la soie do iven t va r i e r dans u n sens positif ou négatif, 
s e lon la n a t u r e des subs tances qu i const i tuent cette 
c h a r g e ; à ce po in t de vue il nous semble qu 'on pour 
r a i t d iv i se r ces subs tances en deux groupes : 

1° Cel les qu i enve loppen t s i m p l e m e n t la fibre, la r e 
c o u v r e n t à la m a n i è r e d ' un vern i s , comme le grès lu i -

q u e r é s i d e , p o u r u n e g r ande pa r t , le pouvoir rés is tant 
et é l a s t i q u e d e la soie éc rue . 

Les expé r i ences que nous avons faites ne la i ssent 
a u c u n dou te à cet éga rd . El les établ issent que tel o r 
g a n s i n p e u t p e r d r e p a r le décreusage envi ron 30 p . 100 
de sa t énac i t é et 45 p . 100 de son élasticité. De sembla
b l e s r é s u l t a t s n e doivent pas sans doute être a t t r ibués 
u n i q u e m e n t à l a d ispar i t ion d u grès , mais aussi pour 
b e a u c o u p à l a dissociation des fils de cocons et des 
b r i n s é l é m e n t a i r e s composant la bave soyeuse. Une fois 
s é p a r é s , ces é l é m e n t s n e peuven t p lus suppor te r u n e t rac
t ion de la m ê m e m a n i è r e et avec le m ê m e ensemble que 
lo r squ ' i l s é t a i e n t r é u n i s et soudés en u n seul fil : on en 
j u g e r a p a r les exemples suivants : 
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m ê m e . Telles sont les mat iè res proté iques j ( a lbumine , 
gélat ine, etc.) , les p rodu i t s amylacés , etc . Dans ce cas 
l 'on peut dire que la charge fait en généra l acquér i r aux 
soies une plus g rande t énac i t é . 

2° Celles qui pénè t r en t i n t i m e m e n t et j u s q u ' à son 
centre la mat iè re soyeuse, la d i la tent , la gonflent, en se 
combinan t avec el le , et modif ient sespropr ié tés na ture l les 
en raison de l eu r p lus ou m o i n s forte p ropor t ion . P a r m i 
ces substances, il en est, c o m m e cer ta ines couleurs , qui 
n 'ont point d ' influence appréc iab le ; d ' au t res , au con
t ra i re , c o m m e les as t r ingents et cer ta ins sels méta l l iques 
employés en g r a n d excès, affaiblissent la fibre d 'une m a 
nière notable (ces dern ie rs sur tout , lorsqu ' i l s réagissent 
ch imiquemen t su r elle) et en p rovoquen t , p e u à peu , la 
destruct ion. Ainsi cer ta ines p répa ra t ions acides, utilisées 
souvent en quant i té exagérée dans la t e in tu re en noi r , 
sont capables d 'a l té rer p ro fondémen t la soie au bou t d 'un 
temps plus ou moins long . 

Un tissu fabriqué avec u n e semblab le ma t i è re finit par 
se couper et se déch i r e r sous le m o i n d r e effort, et peut 
m ê m e se b r i se r pa r u n s imple p l iage . De là l 'expres
sion de soie no i re brûlée, t rop souvent justif iée par 
l ' emploi inconsidéré que l 'on a fait de substances 
destinées à donne r à la fibre u n poids 'et u n vo lume 
excessifs. Nous aurons l 'occasion de reven i r p l u s lo in sur 
cette ques t ion. 

Influence des agents physiques. 

Chaleur. — De m ê m e que les au t r e s fibres textiles 
an imales ou végétales, la soie est mauvaise conduct r ice 
de la cha leur , mais à un bien p lus h a u t degré encore . 

El le est donc d ' un usage avantageux c o m m e subs tance 
préservatr ice du froid, en m ê m e t emps que d ' u n por te r 
agréable et léger .Ces d ive r se squa l i t é sexp l iqucn t l ' emp lo i , 
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(l)Voir le chapitre du Conditionnement. 

a u j o u r d ' h u i si r é p a n d u des foulards de soie dans la sa i 
son d ' h i v e r . 

L o r s q u ' o n soume t la soie à l ' influence d 'une cha 
l e u r m o d é r é e , dans u n e étuvc à c i rcula t ion d 'a ir , on 
cons t a t e q u ' e l l e d i m i n u e de poids en pe rdan t u n e 
p a r t i e de l ' e a u qu ' e l l e cont ien t n o r m a l e m e n t . Mais cette 
d é p e r d i t i o n n e t a rde pas à se r a l en t i r , et, au b o u t d 'une 
d e m i - h e u r e e n v i r o n , en supposant que l 'étuve soit 
chauf fée à 110°, la fibre conserve u n poids s ta t ionna i re . 
E l l e se t r o u v e a lors débar rassée de toute h u m i d i t é (1). 

C o m m e n o u s l ' avons vu p lus h a u t , la soie, à cet état 
d e dess icca t ion abso lue , n ' a p lus les m ê m e s qual i tés de 
t énac i t é et d 'é las t ic i té que p r é c é d e m m e n t . Toutefois , il 
es t à r e m a r q u e r q u e , rep lacée à l 'a i r l i b r e , elle r ep rend 
r a p i d e m e n t u n e g r a n d e par t ie de son humid i t é p r imi t ive , 
e t en m ê m e t e m p s à p e u près toutes ses propr ié tés phys i 
q u e s . L ' ac t ion de la c h a l e u r à 110° n 'exerce donc sur elle 
a u c u n e a l t é r a t i on sens ib le . Seule la cou leu r , si la soie 
é c r u e étai t p r i m i t i v e m e n t colorée en j a u n e , peut éprou
v e r u n e modif ica t ion et souvent pâ l i r d ' une façon t r è s -
n o t a b l e p a r u n effet s emblab le à celui que p rodu i t la l u 
m i è r e . 

Ce d e r n i e r r é su l t a t doit- i l ê t re a t t r i bué à la cha l eu r 
s e u l e ou p e u t - ê t r e aussi à la p résence de mat iè res é t r a n 
g è r e s q u i , i n t rodu i t e s en peti te quan t i t é d u r a n t le t r a 
v a i l de l a filature ou d u m o u l i n a g e , r éag i r a i en t ensui te su r 
l a m a t i è r e co lo ran te d u grès sous l ' inf luence d ' une t em
p é r a t u r e u n p e u élevée ? Nous ne pouvons nous p ro 
n o n c e r à cet é g a r d . Tou jours est-il que nous avons eu 
s o u v e n t occas ion de r e m a r q u e r combien certaines soies 
j a u n e s pâ l i s sen t lors de l ' ép reuve d u cond i t ionnement . 

Des expé r i ences faites, il y a u n e q u a r a n t a i n e d ' années , 
p a r d ' A r c e t e t s u r lesquel les nous au rons à r even i r , ont 
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parfai tement établi q u ' u n e t e m p é r a t u r e de 170° n 'a l tère 
la soie en aucune m a n i è r e , mais à la condi t ion que la 
fibre se t rouve dans son état n o r m a l et exempte de 
produi ts é t r angers . I l est certain en effet q u e , si elle avait 
été chargée de substances fac i lement décomposables 
et pouvant exercer u n e act ion des t ruct ive , il n ' en serait 
plus de m ê m e . P a r exemple , déjà à u n e t empéra tu re 
de 108-110° cent igrades , cer taines soies b l anches ouvrées 
en Chine et désignées sous le n o m de chine- chine , 
brunissen t p lus au moins au c o n d i t i o n n e m e n t et devien
nen t en m ê m e temps très-cassantes. 

Exposée à des t empéra tu res croissantes supér ieures à 
170°, la soie commence à se décomposer , p u i s c h a r b o n n e , 
en dégageant les produi ts g o u d r o n n e u x et e m p y r e u m a -
tiques propres aux mat ières an ima le s calc inées . 

Lorsqu 'on in t rodu i t de la soie dans une f l amme, la 
mat iè re b r û l e à peu près à la m a n i è r e de la l a ine , en 
éprouvant une sorte de fusion, ma i s sans r é p a n d r e une 
odeur aussi désagréab le . A moins de conteni r pa r suite 
d 'une charge artificielle des subs tances combus t ib les ou 
capables d ' en t re ten i r la combus t ion , elle s 'éteint quand 
on la sort de la f lamme ou ne con t inue à b r û l e r , p e n d a n t 
que lques ins tan ts , que si elle se t rouve dans u n g rand 
état de division. 

Électricité. — Peu de substances sont aussi mauvaises 
conductr ices de l 'électrici té que la soie. On t ire j o u r 
ne l l emen t par t i de cette qual i té négat ive dans la con
s t ruct ion des. apparei ls de phys ique , où la fibre est 
employée c o m m e corps isolant et r e n d de p réc ieux ser
vices. Nous citerons n o t a m m e n t son appl ica t ion dans le 
pendu le é lec t r ique , dans la m a c h i n e de V a n - M a r u m dont 
la roue de ve r re est recouverte e n par t i e d ' u n t issu de 
soie, dans la p répa ra t ion des fils mé ta l l iques conduc teu r s 
destinés soit aux é lec t ro -a imants , soit aux b o b i n e s d ' i n 
duct ion . 
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ÉLECTRISA.TION. 57 

Mais , de ce que la soie condui t m a l l 'é lectr ici té , il ré
su l te qu ' e l l e m ê m e s'électrise avec beaucoup de facilité 
et q u ' u n e fois dans cet état, elle s'y ma in t i en t avec u n e 
g r a n d e pe r s i s t ance , à condit ion, b ien e n t e n d u , qu 'on ait 
o p é r é d a n s les c irconstances ordinai res d e t empéra tu re 
et d ' h u m i d i t é . 

A i n s i q u e cela a l ieu p o u r u n g r a n d n o m b r e de sub*-
s t a n c e s , la soie est sucept ib le de se cha rge r , pa r le frotte
m e n t , de l ' u n e ou l ' au t re électricité (vitrée ou résineuse) , 
s u i v a n t la n a t u r e d u corps frottant , la t e m p é r a t u r e , le 
sens de la fr ict ion, etc . On cite p a r exemple , dans les 
t r a i t é s de p h y s i q u e , ce fait que , si l 'on frotte en croix 
J 'un su r l ' a u t r e deux r u b a n s de soie b lancs , celui qui est 
frot té t r a n s v e r s a l e m e n t s 'électrise néga t ivement , t a n 
dis q u e l ' a u t r e s 'électrise pos i t ivement . 

Cette facile é lec t r isa t ion de la soie n 'es t pas chose i n 
d i f férente , d a n s le t ravai l m é c a n i q u e de cette fibre. El le 
c rée des e m b a r r a s sér ieux aux fabr icants qui s 'occupent 
du c a r d a g e , d u pe ignage ou de la filature de la b o u r r e de 
soie , o p é r a t i o n s d u r a n t lesquel les la ma t i è r e est soumise 
à des f ro t t emen t s n o m b r e u x , soit en t re ses p ropres par -
l ies , soit c o n t r e les o rganes des m a c h i n e s . 

P a r des t r a v a u x don t la re la t ion r e m o n t e à l ' année 
1823 (1), M. B e c q u e r e l a établ i la loi suivante : 

« Quand deux corps de nature quelconque, dont l 'un est 
•élastique, é tant isolés, sont pressés l 'un contre l 'autre, ils se 
const i tuent dans deux états électriques différents; mais ils 
ne sortent de la compression, chacun avec un excès d'élec
tricité contra i re , qu 'au tan t que l 'un des deux corps n'est pas 
ce .qu 'on appelle un bon conducteur, » et le savant physicien 
ajoute un plus loin : « les mômes effets ont encore lieu quand 
u n seul corps est isolé et que l 'autre communique avec le ré
servoir c o m m u n . Alors le corps isolé acquiert par la pression 
la m ê m e espèce d'électricité que lorsque le corps sur lequel 

(1) Annales de chimie et de physique, 2""1 série, t. XX[(. 
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on le pressait était isolé : seulement l'électricité acquise par 
celui-ci ne peut être aperçue, puisqu'elle s'écoule dans 
le sol. » 

La soie é tant u n e substance é m i n e m m e n t mauvaise 
conduct r ice , à tel point qu ' on pou r r a i t cons idérer chaque 
part ie de cette fibre c o m m e m a i n t e n u e p a r u n m a n c h e 
isolant, il est évident q u e le p h é n o m è n e d 'électr isat ion 
se p rodu i ra lorsqu 'on fera pa s se r d e l à b o u r r e de soie 
sous u n cyl indre presseur en m o u v e m e n t , que ce cyl indre 
soit bon ou mauvais conduc teu r , en c o m m u n i c a t i o n ou 
non avec le sol ; s eu lemen t on ne p o u r r a consta ter en 
m ê m e temps la présence de l 'é lectr ici té su r le cyl indre 
que s'il est isolé ou mauvais conduc teu r , ce qu i est en 
p ra t ique le cas except ionnel . 

Ainsi donc , lors du t ravai l de la b o u r r e de soie, les 
effets de la pression v i e n n e n t s 'ajouter à ceux d u frotte
men t , en a u g m e n t a n t la quantité, d 'é lectr ici té p rodu i t e . 
Or, dans les opérat ions m é c a n i q u e s don t nous par l ions 
p lus hau t , l 'usage des cyl indres presseurs est aussi fré
q u e n t qu ' ind ispensable q u a n d ce n e serait que p o u r le 
s imple appel ou e n t r a î n e m e n t de la m a t i è r e . 

La présence de cette électrici té se révèle pa r des p h é 
nomènes apparen ts carac tér i s t iques , p a r la faculté que 
p r e n d la fibre de se me t t r e en m o u v e m e n t à l ' approche 
d 'un corps bon conduc teur , pa r sa t endance à se p réc i 
pi ter su r ce corps et à y adhé re r avec p lus ou moins 
d ' énerg ie , inconvénient qui r end le t ravai l très-difficile. 
Le fluide peu t se manifes ter encore p a r l ' é ca r t emen t 
des différents b r ins qui const i tuent le faisceau soyeux. 
11 p rodu i t ainsi u n gonflement , u n e sorte de boursouf le 
m e n t d u faisceau, pa r suite de la répu ls ion que les b r i n s 
exercent les uns su r les au t res , se t rouvan t chargés d ' u n e 
m ê m e électr ici té . 

Nous avons p u nous r e n d r e a i sément compte de ces 
faits, en nous servant d 'une peti te m a c h i n e dite étireuse, 
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¥ 

Fig. 12. — Machine étireuse. 

forme d ' e n t o n n o i r Q, enfin s 'engage en t re deux r o u 
l e a u x G et H e n fonte pol ie , le r ou l eau supé r i eu r G ne 
p r e s san t l a fibre q u e de son poids. 

Des expé r i ences var iées nous ont fait voir que la 
b o u r r e de soie, i n t rodu i t e dans la m a c h i n e , se mon t ra i t 
à sa sor t i e , et m ê m e déjà dans différentes phases de son 
p a r c o u r s . c h a r g é e d ' u n e très-forte quant i té d 'é lec t r i 
c i té . L a f ibre conservai t ce fluide, m ê m e après s 'être 
t rouvée à p l u s i e u r s repr i ses en contact avec des objets bons 
c o n d u c t e u r s c o m m u n i q u a n t avec le sol, tels que le bât is 
e n fonte de la m a c h i n e , l a m a i n d 'une p e r s o n n e , e tc . Bien 
p l u s , n o u s avons constaté q u ' a b a n d o n n é e à e l l e -même , elle 
d o n n a i t enco re ap rès v ing t -qua t r e heu re s des s ignes év i -

a n a l o g u e à cel les que l 'on emploie indus t r i e l l ement et 
d o n t la f igure 12 représente les organes p r i n c ip au x . 

D a n s cette m a c h i n e , la b o u r r e de soie, condui te pa r 
u n e feui l le de tôle aa, vient s ' enrouler success ivement 
a u t o u r des cy l indres A ,C ,B en fonte pol ie , traverse le sys
t è m e de pe ignes méta l l iques P , est ensui te appelée 
p a r u n l a m i n o i r formé de deux rou leaux cannelés D et E , 
d o n t l ' u n est r ecouver t d ' un cu i r sans fin t endu p a r u n 
second r o u l e a u in fé r i eu r F , t raverse le conduc teur en 
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dents d 'électrisation, sans qu ' i l fût nécessai re , p o u r s'en 
convaincre , de faire usage d u p l an d ' épreuve des phy
siciens. 

Dans tout ce qui p récède , c o m m e aussi pour la suite 
de nos observat ions, nous avons supposé , b i en en tendu , 
qu 'on se plaçait , pour opérer , dans des condit ions ordi 
na i res de t empéra tu re et d ' humid i t é , c o m m e pa r exemple 
dans l ' in tér ieur d 'un local hab i t é . 

On a songé à pa re r aux inconvénien ts produi ts par 
cette électrisation de la soie, et divers brevets ont été 
pris p o u r des mach ines destinées à désélectr iser la fibre 
d u r a n t le travail des peigneuses ou ét i rcuses. Malheu
reusement ces appare i l s , au l ieu de r e m p l i r le b u t p r o 
posé, agissent plutôt d 'une façon toute con t ra i re , ainsi 
qu 'on pour ra s'en r e n d r e compte . Les inven teu r s ont cru 
obteni r u n bon résul tat en faisant passer le boyau soyeux 
sous un cyl indre méta l l ique presscur en communica t ion 
avec le sol. C'est là , on en conv iendra , u n e g rande e r 
r eu r , car nous avons v u p lus h a u t q u e , dans de sembla
bles circonstances, la soie s 'électrisait toujours . L 'appa
re i l n ' a donc pour effet que de développer u n e quant i té 
de fluide plus cons idérable . Sans dou te , au m o m e n t de la 
cessation du contact de la fibre et du cy l indre , u n e p a r 
tie de l 'électricité doit s 'écouler et d i spa ra î t r e , mais 
cette quant i té n 'est j ama i s q u ' u n e fraction très-petite 
et insignifiante de l 'électrici té totale développée p a r la 
press ion. Nous avons p u contrôler ces effets su r u n petit 
modèle d 'un appare i l , dit désélectriseur, const ru i t su r ce 
pr inc ipe et représenté p a r la figure 13 . 

0 0 est u n tabl ier sans fin en cu i r , t e n d u pa r les 
trois cyl indres D, D , E, sur lesquels il passe. Le r o u 
leau F repose sur le cu i r et peut être pressé cont re lu i , 
d 'une man iè re éne rg ique , à l 'aide de deux ressorts à 
boud in qui appu ien t sur les extrémités de l 'axe de ce 
rou leau . G est le rou leau d ' in t roduct ion de la soie ; il 
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n ' a p p u i e que p a r son poids sur l e cyl indre D . Un r u b a n 
d e soie n o n é lec t r i sé , i n t rodu i t en T , sort électrisé en V, 
e t ce la d ' a u t a n t p lus for tement que la pression du rou leau 
d e m é t a l F a été p lus g r a n d e . 

Cette m a c h i n e , essayée dans les m ê m e s circonstances 
q u e l a m a c h i n e étireuse m e n t i o n n é e ci-dessus, dévelop
pa i t des q u a n t i t é s d 'électricité b e a u c o u p plus considé
r a b l e s . N o u s ét ions donc autor isé à dire q u e les inventeurs 
o b t e n a i e n t , a u m o y e n de l eurs appare i l s , u n résultat 
d i a m é t r a l e m e n t opposé à celui qu ' i l s se proposa ien t . 

Fig. 13. — Appareil dit désélectriseur. 

L'é lec t r i c i t é n e p o u v a n t se dép lace r que très-difficile
m e n t d ' u n p o i n t à u n a u t r e , s u r l a soie, i l serait néces
s a i r e , p o u r désé lec t r i ser c o m p l è t e m e n t ce l le-c i , de met t re 
c h a q u e p a r t i e de la fibre en contact , sans press ion, avec 
u n corps b o n c o n d u c t e u r c o m m u n i q u a n t avec le sol . Il 
f a u d r a i t d o n c : 

1° Ou q u e l e r u b a n d é b o u r r e changeâ t a l t e rna t ivemen t 
d e su r f ace , de façon que tous les fils placés à l ' i n t é r i eu r 
p u s s e n t a r r i v e r success ivement a u dehors , en se re tour 
n a n t s ans cesse ; m a i s ces condi t ions sont i r réa l i sables 
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pour u n r u b a n de soie pe ignée passant sous u n cylindre 
méta l l ique ; 

2° Ou b ien q u ' u n e subs tance , t rès -bonne conductr ice , 
telle que la vapeur d 'eau employée à p ropos , vînt en 
que lque sorte re l ier en t re elles les différentes parties 
électr isées, et faire d u faisceau soyeux un tout égale
m e n t bon conducteur . 

Ainsi qu 'on devait le prévoi r , l ' expér ience a confirmé 
ce fait q u ' u n e cer ta ine h u m i d i t é favorise, m i e u x que 
toute aut re influence, la désélcctr isat ion de la soie et 
s'oppose m ê m e à la p roduc t ion du fluide (1). 

I l est donc d'usage au jou rd ' hu i de dégager de la vapeur 
dans les atel iers où se t ravai l le la b o u r r e de soie e t , 
a défaut de vapeur , d'y i n t rodu i r e des seaux d'eau 
chaude . Toutefois, l ' emploi de ces moyens , du p remier 
sur tout , demande cer ta ines p récau t ions ; u n excès d 'hu
midi té est nuis ib le p o u r deux motifs : d ' abord parce qu'il 
fait, selon l 'expression consacrée , tomber la soie, en lui 
ôlant de sa fermeté; ensui te pa rce qu ' i l est pré judic iable 
aux mach ines e l l e s -mêmes , qu ' i l dé tér iore p lus ou 
moins , en provoquant l 'oxydat ion des par t ies en fer. 

Nous ajouterons encore aux considéra t ions précédentes 
cette r e m a r q u e , q u ' a u dire des fabr icants , la soie écrue 
est p lus faci lement électr isable que la soie décreusée , 
eu égard sans doute à la ma t i è re c i reuse qu i existe dans 
le g rès . 

Iiumière. — C e t agent phys ique qui exerce , en généra l , 
su r les couleurs , u n e si g rande inf luence, agit aussi sur 
le p r inc ipe colorant j a u n e de la soie, et le dé t ru i t peu à 
peu . 

Su r une flotte de grége p l iée , l 'act ion d u soleil se 

(1) Nous ferons remarquer que, dans cette circonstance, l'appa
reil désélectriseur pourrait, en effet, fonctionner dans le sens 
voulu, mais, précisément alors, il devient inutile et n'a plus de 
raison d'être. 
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manifes te d'une façon evidente. La couleur des parties 
extérieures d iminue d'intensité, tandis que les parties 
internes conservent leur teinte primitive. On peut avec 
raison comparer cette décoloration par la lumière à celle 
que l 'on pratique sur la cire jaune pour l 'amènera l'état 
de cire b lanche . 

D u reste ce phénomène est connu et utilisé depuis 
l o n g t e m p s , ainsi qu'on en jugera par le passage suivant, 
emprunté à l' importante étude sur la soie publiée par 
Roard (1): 

« Poivre, qui avait voyagé dans l'intérieur de la Chine en 
observateur très-instruit, publia en 1772 le procédé qu'il y 
avait vu pratiquer pour faire de la soie blanche à l'imitation 
de celle de Nankin, et pour blanchir entièrement la soie 
jaune. Baume fit l'année suivante des recherches sur cet ob
jet; mais il ne publia son travail qu'en 1793. Il assure, dans 
son mémoire, qu'il a répété sans succès les expériences de 
Poivre, et que toute la soie de Nankin se blanchit par un pro
cédé semblable au sien, et qu'il a deviné leur procédé. Cepen
dant, à l'époque de la publication du mémoire de Baume, sa 
méthode de blanchir les soies était depuis bien longtemps 
abandonnée, parce qu'elle était trop coûteuse et qu'elle di
minuait la force de la soie. Cette diversité d'opinions entre 
deux hommes également recommandables par leurs connais
sances, m'a engagé à examiner avec beaucoup de soin l'ac
tion de la lumière sur les soies; voici les résultats que j'ai 
obtenus. 

Les soies écru blanc deviennent plus blanches au soleil. 
Les belles soies écru jaune (les seules que Baume pût em
ployer dans ses opérations) y sont entièrement décolorées, et 
y deviennent aussi blanches que le plus bel écru blanc. Les 
soies écrues d'un jaune sale n'acquièrent, par l'action con
tinuée de la lumière, qu'un blanc terne et rougeàtre. 

Je me suis servi souvent de cette action de la lumière pour 
faire perdre à de grandes quantités de soie jaune décreusées 

(1) Annales.de chimie, 1808. 
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au savon, une partie de la couleur qu 'elles conservent après 
la cuite : quatre à cinq jours d'exposition au soleil suffisent 
pour les blanchir de plusieurs couleurs (sic). » 

Il n 'est pas hors de propos de r a p p r o c h e r cet effet de 
la l umiè re de celui q u e p rodu i t la c h a l e u r su r la m ê m e 
mat ière colorante de la soie, a ins i q u e nous l 'avons vu 
plus h a u t . 

Pouvoir hygrométrique. L ' é tude de Cette question 
étant é t ro i tement liée à celle d u cond i t ionnement , nous 
ne croyons pas devoir la t ra i ter ic i . On ve r r a , d ' après les 
expériences que nous avons en t repr i ses , que la soie 
écrue et la soie décreusée p résen ten t à cet éga rd des dif
férences impor tan tes , dignes d ' in té rê t a u p o i n t de vue 
théor ique , et dont il peut être uti le de t en i r compte dans 
la p ra t ique . 

Conservation. — Pour des causes diverses, la p lupa r t 
des textiles sont sujets à se dé té r io re r d 'une façon plus 
ou moins r ap ide . Tan tô t , c o m m e les fibres végéta les , ils 
éprouvent à la longue , sous l ' inf luence des agents a tmo
sphér iques , u n e sorte de put réfac t ion , de combus t ion 
lente qui l e u r fait pe rd re toute ténac i té , au poin t qu ' i l s se 
déchi ren t et s 'émiet tent sous le m o i n d r e effort, et finissent 
m ê m e par tomber spon tanémen t en pouss i è r e ; ou b ien 
encore , ils sont exposés à la den t de cer ta ins rongeu r s ; 
tantôt , comme cela arr ive p o u r les l ibres a n i m a l e s , 
la ine ou poils, qui résistent beaucoup m i e u x à l ' h u m i 
di té , ils sont mangés des vers , si l 'on ne p r e n d les p lus 
g r a n d s soins pour en assurer la conservat ion. 

A l ' encont re des autres texti les, la soie à Y état riaturel 
joui t de la propr ié té de résister à l 'act ion des i n t e m p é 
ries de l ' a tmosphère ; en out re , elle est r a r e m e n t a t ta
quée des vers . 
. H arr ive b i en dans que lques cas except ionnels q u ' u n e 
ba l le de. soie écrue , laissée p e n d a n t des années en m a 
gasin, présente en certains endroi ts la t race de q u e l -
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q u c s a v a r i e s p r o d u i t e s p a r des a n i m a u x de cet o rd re . 
N o u s - m ê m e avons eu l 'occasion de voir u n e ba l l e d 'o r 
g a n s i n a in s i a t t e i n t e , où que lques fils é ta ient n e t t e 
m e n t c o u p é s , t and i s q u ' o n t rouva i t dans le vois inage le 
n i d d e l ' a n i m a l d e s t r u c t e u r ; ma i s u n fait s e m b l a b l e est 
e x t r ê m e m e n t r a r e , a u d i re m ê m e des négociants , et il 
doi t p r o v e n i r de c i rcons tances par t i cu l iè res . On peut 
d o n c n ' e n p a s t en i r compte dans la p r a t i q u e , et, en tous 
cas , c o n s i d é r e r la soie c o m m e é tant de tous les textiles un 
des p l u s faci les , s inon le p lus facile, à conserver . 

C'est à r a i son d e cette qua l i té que l 'on a songé à u t i 
l i s e r des étoffes de soie p o u r la préserva t ion de diffé
r e n t e s m a t i è r e s . D e p u i s u n cer ta in n o m b r e d ' années , on 
e m p l o i e e n A l l e m a g n e , p o u r la confection des sacs à 
p o u d r e , des t i ssus se r rés de b o u r r e de soie, ou de bour -
r e t t e , et ' les r é su l t a t s ob tenus sont , pa ra î t - i l , des p lus 
sat isfa isants sous tous les r appor t s . N o n - s e u l e m e n t l ' en 
v e l o p p e de soie se m a i n t i e n t in tac te , m a i s , é t an t i n i n 
f l a m m a b l e et mauva i s e conduct r ice de la c h a l e u r , elle 
peu t , d a n s ce r t a ins cas, p réven i r de graves accidents . 

D e r n i è r e m e n t , M. Ju le s I m b s a eu l ' idée ingénieuse 
d ' e m p l o y e r ces m ê m e s tissus p o u r fabr iquer des décors de 
t h é â t r e i n i n f l a m m a b l e s . Afin d ' a u g m e n t e r l eu r i n c o m 
b u s t i b i l i t é , l ' i n v e n t e u r r e c o m m a n d e de c o m p r i m e r les 
étoffes et de les l isser avan t d'y app l i que r la pe in tu re , ce 
q u i a l ' a v a n t a g e de r e n d r e l e u r surface p le ine et bien 
u n i e . D a n s ces condi t ions , elles p r e n n e n t pa r fa i t ement 
la c o u l e u r , c o m m e on a p u s 'en assure r p a r des essais 
faits a u n o u v e l Opé ra . 

L o r s q u ' o n p r é s e n t e à u n e f lamme u n m o r c e a u de 
d é c o r de cet te n a t u r e , le t issu se consume l e n t e m e n t 
d a n s l a p a r t i e en contac t avec le feu, mais il s 'éteint 
auss i tô t q u ' i l en est r e t i r é . M. I m b s a c o m m u n i q u é ces 
r é su l t a t s à la Société d ' e n c o u r a g e m e n t , dans sa séance 
d u 9 m a r s 1877 . 

P E R S O Z . 5 
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CHAPITRE III 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 

Composition immédiate et constitution chimique de la 
•oie.— Dès le c o m m e n c e m e n t de ce siècle, en 1808, 
Roard , dans u n long mémoi r e p résen té à l 'Académie 
des sciences, exposa les résul ta ts de ses r echerches sur 
la consti tut ion de la soie et sur ses propr ié tés c h i m i 
ques . 

Le m ê m e sujet fut t ra i té à des époques diverses et à des 
points de vue différents p a r Mùlder , Vogel , Stœdeler , 
Cramer , Bolley, enfin r é c e m m e n t p a r MM. Schi i tzen-
herger et Bourgeois . 

D 'après Roard , le g rès , ou vernis gommeux, de la soie, 
que le décreusage a pour b u t d ' en lever , afin de faire r e s 
sort ir la fibre avec tout son b r i l l an t , serai t composé d ' u n e 
mat iè re azotée soluble dans l ' eau, d ' une mat iè re azotée 
inso lub le , d 'une subs tance grasse ana logue à la c i re , 
d ' une hu i l e volatile odorante et d ' u n p r inc ipe colorant 
j a u n e , q u a n d la soie est colorée. 

R e p r e n a n t ce t ravai l , Mùldc r de Ro t t e rdam d o n n a en 
1836 u n e nouvel le analyse de la soie é c r u e . Ayant t ra i té 
cette fibre pa r u n e série de dissolvants chauffés à l ' é b u l -
l i t ion, l 'a lcool , l ' é ther , l ' eau , enfin l 'acide acét ique c o n 
cen t ré , il c ru t avoir isolé, à l 'état de p u r e t é , la ma t i è r e 
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soyeuse p r o p r e m e n t d i t e , qu ' i l appe la fibrome, et p r é 
s e n t a les r é s u l t a t s su ivants : 

Soie jaune Soie blanche 
de du 

Naples. Levant. 

Fibre soyeuse (flbroïne) 33,35 54,05 
Matières solubles dans l'eau 28,86 28,10 

— — — l'alcool 1,48 1,30 
— — — l'éther 0,01 0,05 
— — — l'acide acétique. 16,30 16,50 

100,00 100,00 

D a n s ce dosage i l n e tena i t pas compte de que lques 
t r ace s de subs t ances sal ines (à base de chaux et de fer) 
et d ' u n ac ide p a r t i c u l i e r . 

Des m a t i è r e s so lub les dans l 'a lcool et l ' é the r , Mùlder 
ava i t s é p a r é u n p r o d u i t c i reux, u n au t re p rodu i t con
s idé ré c o m m e u n corps gras et r é s ineux , enfin, dans le 
cas d e l à soie j a u n e , le p r inc ipe colorant . 

D ' u n a u t r e côté , l a décoct ion aqueuse lu i avait fourn i , 
p a r r é v a p o r a t i o n , u n rés idu solide qu i ne se redissolvail 
p l u s e n t i è r e m e n t dans l ' eau c h a u d e , u n e par t i e , la mo ins 
c o n s i d é r a b l e , é t an t passée à l 'état coagu lé . 

M ù l d e r a d m e t t a i t q u e tou t ce qu i avait résisté à l 'ac
t ion de l ' e a u c h a u d e , c 'est-à-dire la par t ie extrai te pa r 
l ' ac ide a c é t i q u e , et en ou t r e la por t ion restée inso luble 
l o r s q u ' o n r e p r e n a i t p a r l ' eau le rés idu de l ' évaporat ion 
de l ' ex t ra i t a q u e u x , étai t de l ' a l b u m i n e d'œuf, de sorte 
q u ' i l a r r i v a i t à é t ab l i r la composi t ion de la soie c o m m e 
su i t : 

Soie i aune Soie blanche 
f de du 

Naples. Levant. 
54,04 
19,08 
25,47 

Cire 1,11 
» 

0,30 
100,00 100,00 

L a m a t i è r e co lo ran te , que Roard avait é tud iée , ma i s 
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68 PROPRIÉTÉS CHIMIQUES- ' 

sans réussir à l ' isoler à l 'é tat de pu re t é abso lue , est d 'un 
rouge b r u n q u a n d elle est en masse et d ' u n beau j aune 
verdàt re q u a n d elle est divisée. Insoluble dans l 'eau, 
elle est t rès-soluble dans l 'a lcool , l ' é the r , les huiles 
grasses et volatiles. Les alcalis caust iques et surtout 
l ' ammon iaque n'en, dissolvent q u ' u n e petite quan t i t é à 
froid, et guère plus à chaud ; à la t e m p é r a t u r e de l ' ébul-
l i t ion, le savon la dissout b e a u c o u p m i e u x que ces der
niers corps. El le est en par t i e dé t ru i te p a r l 'acide sul
fureux et b l anch i t s u r - l e - c h a m p sous l ' inf luence du 
ch lore . La l u m i è r e décolore c o m p l è t e m e n t en peu de 
j ou r s ses dissolutions les p lus concen t rées . 

On la re t i re de l 'extrai t qu 'on obt ient lo r squ 'on épuise 
la soie j a u n e par l 'alcool et qu 'on évapore à sec la l iqueur . 
On peut en séparer les mat iè res grasse et rés ineuse par un 
t ra i tement à la potasse, qui n 'agi t pas su r la mat iè re colo
ran te . Celle-ci conserve, e n g é n é r a l , u n e odeu r assez forte 
p rovenan t de l 'hu i le volati le qu i reste m é l a n g é e avec elle. 

P a r des t ra i t ements successifs à l 'alcool et à l ' é ther , la 
soie de na tu re j a u n e devient pa r fa i t ement b l a n c h e . Nous 
verrons p lus loin le par t i qu 'on a su t i rer de ces diverses 
réactions dans les opérat ions indus t r i e l l e s . 

Q u a n t a la fibroïne, quoi qu ' on fasse p o u r la purifier, 
elle re t ient toujours une cer ta ine p ropor t ion de mat ières 
miné ra le s . Soumise à l ' inc inéra t ion , el le fourni t u n r é 
sidu d 'environ 0,3 p . 100, con tenan t des sulfates, ch lo
ru res , phosphates a lca l ins , des phospha tes do chaux et 
de magnés ie , des oxydes de fer et de m a n g a n è s e et de 
l ' a l umine . Mûldcr lu i assigne la composi t ion é lémenta i re 
su ivan te : 

Carbone 48,53 (1) 
Hydrogène 6,50 
Azote 17,35 
Oxygène 27,62 

100,00 

(1) Voir Gcrhardt, t. IV, p. 499. 
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L e m ô m e a u t e u r a che rché à é tab l i r l ' équiva lent de 
ce t t e s u b s t a n c e , en d é t e r m i n a n t la p ropor t ion de gaz 
c h l o r h y d r i q u e et de gaz a m m o n i a c qu 'e l l e peu t absor 
b e r . I l a été a ins i condu i t à lu i a t t r i bue r la formule 

CS 9H 5 3Az 1 20 1 6. 

P r i s a u p i ed de la le t t re , les résul ta ts présentés p a r 
M ù l d e r , c o m m e établ issant la p ropor t ion de fibroine 
c o n t e n u e d a n s la soie, d o n n e r a i e n t u n e not ion tout à fait 
i n e x a c t e de ceux que l 'on ob t i en t dans la p ra t ique p a r 
l ' o p é r a t i o n d u déc reusage . Nous s o m m e s por té à croi re , 
q u ' à force de vou lo i r pur i f ier la fibroine des subs tances 
é t r a n g è r e s q u i l ' a c c o m p a g n e n t , Mùlde r a p ro fondément 
a t t a q u é ce t te m a t i è r e e l l e - m ê m e , de façon à en d i m i n u e r 
s e n s i b l e m e n t le poids . D ' au t r e s , vou l an t mieux faire 
e n c o r e , son t a r r ivés à l ' éva luer à 50 p . 100. P e u t - ê t r e 
r é u s s i r a i t - o n , en pers i s tan t dans cette voie, à r éd u i r e à 
n é a n t l a p r o p o r t i o n de fibroine. 

N o u s a u r o n s l 'occasion do voir p lus loin que la soie, à 
l ' é t a t n a t u r e l , n e p e r d g é n é r a l e m e n t à la cuite que de 
18 à 25 p . 100 , su ivan t les p rovenances . 

D a n s l ' a r t i c l e Soie d u Dic t ionna i re de ch imie de 
M. W u r t z , M. P a u l S c h ù t z e n b c r g e r , le savant professeur 
d u Col lège de F r a n c e , fait r e m a r q u e r que Mùlde r ayant 
s o u m i s l a soie à l 'act ion de l ' eau bou i l l an te p e n d a n t hu i t 
h e u r e s p o u r o b t e n i r la gé la t ine , on peu t se d e m a n d e r 
si ce p r i n c i p e n e dér ive pas d ' u n e t ransformat ion d 'un 
co rps i n s o l u b l e a n a l o g u e à l 'osse ine . I l ajoute que Mùl 
d e r d o n n e l e n o m d ' a l b u m i n e au p r inc ipe azoté extrait 
p a r l ' a c i d e acé t i que b o u i l l a n t (p r inc ipe qui offre la com
pos i t i on c e n t é s i m a l e de l ' a l b u m i n e et dont la solut ion 
a c é t i q u e p réc ip i t e p a r le cyanu re j a u n e ) , b i en que ce c h i 
m i s t e fasse l u i - m ê m e ressor t i r des différences assez nota
b l e s e n t r e l a m a t i è r e p ro t é ique extrai te de la soie et 
l ' a l b u m i n e des œufs . 
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A n t é r i e u r e m e n t , dans son Traité de Technologie chimi
que (1), Bolley avait déjà mis en doute la va l eu r des ex
périences de Mùlder , et nous n e saur ions m i e u x faire 
que d 'en t r adu i r e cer ta ins passages i m p o r t a n t s . 

« Si l'on tient compte, dit-il, de ce fait, d'abord que l'é-
touffage des cocons s'opère h une température où l'albu-
bumine passe nécessairement à l'état insoluble, qu'ensuite 
leur dévidage s'effectue dans de l'eau chaude, il est invrai
semblable que la soie écrue contienne de l'albumine d'œuf. 
Cramer a ouvert des cocons vivants et les a traités pendant 
longtemps par de l'eau tiède, sans réussir par l'emploi des 
réactifs voulus à constater la présence de l'albumine dans la 
partie dissoute. Enfin les expériences de Stœdelcr ont prouvé 
que la fibroïne est assez soluble dans l'acide acétique concentré. 
Il en découlerait d'une part que ce que Miilder a obtenu en 
dissolution dans l'acide acétique ne saurait être seulement 
du blanc d'œuf (en supposant qu'il s'en trouve en effet dans 
l'enveloppe de la soie), et que d'autre part la proportion de 
fibroïne a dû être réduite. 

«Par contre, l'eau bouillante, même sous une pression de 
8 atmosphères, ne dissout que des traces de fibroïne (2), 
tandis que les parties constitutives du grès, la gélatine de la 
soie et même quelques autres substances qu'il contient, peu
vent être enlevées, pour entrer, partie en dissolution, partie 
en suspension dans le liquide. 

Par un traitement à l'eau de deux ou trois heures, renouvelé 
six fois à la température de 133°, Cramer a obtenu un résidu 
de fibroïne qui, après enlèvement de la matière colorante 
par l'alcool et de petites quantités de graisse par l'éther, 
représentait 66 p. 100 du poids de la soie. Ce résidu, ayant 
été traité par de l'acide acétique concentré, perdit sans doute 
de son poids, mais, comme la partie insoluble dans ce réactif 
présentait la même composition que le tout, avant le traite
ment, il faut admettre que la fibroïne obtenue par l'eau 

(1) Brunswick, 1867. 
(2) Cette opinion est en désaccord avec celle d'autres expérimen

tateurs. Voir plus loin, et aussi au chapitre Décreusage. 
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chauffée à haute pression ne contenait pas de substances 
é t rangères separables par cet acide, mais se dissolvait elle-
m ê m e sous son influence, hypothèse qui trouve son appui 
dans ce fait que la fibroïne chauffée avec de tacide acétique 
dans un tube scellé se dissout complètement. » 

L o r s q u ' o n dés i re p r é p a r e r r a p i d e m e n t de la fibroïne 
p u r e p o u r des r e c h e r c h e s ch imiques , sans r ega rde r à 
d e pe t i tes p e r t e s , Bolley r e c o m m a n d e d 'employer la 
m é t h o d e s u i v a n t e , proposée pa r Staedeler : on i m m e r g e 
l a soie d a n s u n e lessive de soude à 5 p . 100 ; après vingt-
q u a t r e h e u r e s , on décan te le l iqu ide , on expr ime le rés idu 
soyeux , e t on le lave avec de l 'acide ch lo rhydr ique 
é t e n d u (1 p a r t i e d 'acide concen t ré dans 20 par t ies d 'eau) , 
enf in on r i n c e avec de l ' eau , j u s q u ' à ce que tout l 'acide 
soit e n l e v é et o n sèche . P a r ce t r a i t e m e n t , aussi b i en 
q u e p a r l ' a c t i on p ro longée de l ' eau c h a u d e sous press ion, 
l a fibroïne p e r d son b r i l l a n t et sa t énac i té ; elle est fati
g u é e e t ca s san te , t andis que le r é s idu m e n t i o n n é p lus 
h a u t , et s ' é l evan t à 66 p . 100, a conservé tout son l u s 
t r e . Une pa r t i cu l a r i t é que présen te ra i t cette m a t i è r e , 
c 'est q u ' a b a n d o n n é e mou i l l ée à l ' a i r p e n d a n t que lque 
t e m p s , e l le a u g m e n t e r a i t de solubi l i té dans l ' eau c h a u d e . 

L a compos i t i on de la f ibroïne o b t e n u e , soit pa r la les
sive de s o u d e , soit p a r l ' eau surchauffée, a été dé te rminée 
p a r C r a m e r . E l l e co r re spondra i t à : 

Dans 
le l e cas, 

Dans 
le cl" cas. 

Carbone. . . 
Hydrogène 
Azote 
Oxygène. . . 

48,60 
6,40 

18,89 
26,11 

48,39 
6,51 

18,40 
26,70 

100,00 100,00 

et à la f o r m u l e : 

C s 0II4 6Az l <>O l ä (1). 

(1) C = 12, O = 16. 
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La part ie de la soie soluble dans l ' eau c h a u d e peut 
être précipi tée de sa dissolution p a r l 'acéta te de p l o m b , 
puis purifiée pa r la série d 'opéra t ions suivantes . Après 
que le précipi té est recuei l l i et lavé , on le m e t en sus
pension dans de l ' eau où l 'on fait passer u n couran t 
d 'hydrogène sulfuré . On sépare p a r fi l tration l e préc i 
pité de sulfure de p l o m b , puis on évapore la l i queu r , à 
laque l le on ajoute u n peu d'alcool afin d 'ob ten i r , p a r la 
coagulat ion d 'une peti te par t ie de la g o m m e , la sépara
t ion des traces de sulfure de p l o m b res tantes et difficiles 
à e n l e v e r ; on filtre, on précipi te ensui te complè temen t 
pa r l 'alcool, on filtre à nouveau , on épuise pa r l 'alcool 
d ' abord , puis p a r l ' é lhcr , enfin on dessèche à u n e douce 
cha leu r . JBolley pense que le n o m le p lus convenab le à 
d o n n e r à la substance ainsi purifiée serait celui de géla
tine ou de colle de soie. 

Elle est incolore , sans odeur n i saveur , suscept ib le de 
se gonfler dans l 'eau froide, un peu p lus soluble dans l 'eau 
chaude que la colle o rd ina i r e . U n e décoct ion qui en con
t ient 6 p . 100 se p r e n d en gelée p a r le refroidissement . 
El le se colore à l 'air et se putréf ie , en r é p a n d a n t une 
odeur fétide. 

L'alcool et l ' é ther d é t e r m i n e n t dans sa solut ion aqueuse 
des précipités floconneux ; le t a n n i n la p réc ip i t e égale
m e n t . 

A l ' égard des sels méta l l iques , elle se compor te c o m m e 
la gélat ine o rd ina i re . El le ne con t ien t pas de soufre 
et r en fe rme : 

composit ion centés imale qu i satisfait, d ' après Bol ley, à la 
formule 

Carbone.. 
Hydrogène 
Azote 
Oxygène. . 

44,32 
6,18 

18,30 
31,20 

100,00 

C 3 0 H 5 0 A z i o 0 i 6 _ 
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L ' a u t o u r a joute que la gélat ine de la soie se d is t ingue 
d e l a g é l a t i n e o rd ina i r e , en ce que les produi ts de sa 
d é c o m p o s i t i o n p a r une longue ébul l i t ion avec de l 'acide 
s u l f u r i q u e é t e n d u (1 vol . d 'acide sul fur ique pour 4 vol. 
d ' e a u ) son t e n t i è r e m e n t différents. 

T a n d i s q u e les dér ivés r é su l t an t de cette réact ion sur 
l a g é l a t i n e o r d i n a i r e sont essen t ie l lement de l a l e u c i n e et 
d u g lycocol le (sucre de géla t ine) , la colle de soie four
n i r a i t d a n s les m ê m e s c i rconstances de la tyrosinc, de la 
l e u c i n e et u n e nouve l l e subs tance qu i est désignée sous 
le n o m d e serine d ans le t ravai l de C r a m e r (1). 

Si l ' on c o m p a r e les deux formules ci-dessus de la 
f ib ro ïne et de l a colle de soie, on reconna î t que la se 
c o n d e n e diffère de la p r e m i è r e que p a r u n e addit ion 
d ' oxygène et d ' e a u . On a en effet : 

C S 0 IF°Az 1 0 O 1 8 = C s o II 4 6 Az 1 ( l Oi 2 20 + 2H !0. 

De ce t te r e l a t i o n , Bollcy t i re la conclus ion suivante : 

« Bien que des formules de ce genre ne donnent que 
l 'expression la plus générale de la composition de ces corps 
et par suite ne fassent point connaître leur constitution 
réelle, les précédentes conduisent cependant à cette opinion 
que , lors du travail de son cocon, l 'animal sécrète une bave 
homogène qui se modifie superficiellement sous l'influence 
de l 'air. Cette manière de voir trouve un appui dans le fait 
énoncé plus h a u t que la fibroïne humide s'altère par l'ex
posit ion à l 'air, de telle sorte qu'elle cède de nouveau 
que lque chose à l 'eau bouillante, tandis qu'elle y était inso
luble auparavant . » 

L e s é tudes phys io logiques faites p a r Duse igneur , et n o 
t a m m e n t l ' e x a m e n de la section t ransversa le de la g lande 
d u v e r e n c o r e r e m p l i e d u l iqu ide soyeux, semblen t être en 
c o n t r a d i c t i o n avec cette hypothèse d 'a i l leurs ingén ieuse . 

(1) M. Schutzenbergcr paraît admettre, au contraire, l'identité 
complète do ces deux gélatines. Voir son Traité des matières colo
rantes, t. I, p. 16b. 
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Enfin Bolley a é tudié , en col laborat ion avec M. Rosa, 
le contenu de g landes ple ines qu i avaient été re t i rées du 
corps d 'un cer ta in n o m b r e de vers à soie et conservées 
dans un m é l a n g e d'alcool concent ré et d 'acide acé t ique . 
Ce contenu , ayant l ' apparence de peti ts cyl indres d ' u n e 
demi- l igne à une l igne d 'épaisseur , a b a n d o n n a à l ' e au , 
après une ébul l i t ion de v ing t h e u r e s , 1,7 p . 100 de s u b 
stances solubles , et, à l 'acide acét ique fort, 8,14 p . 100, 
par u n e ébul l i t ion de douze h e u r e s . Les g landes boui l l i es 
avec l 'eau furent soumises à l 'analyse é l émen ta i r e et 
donnè ren t u n résultat tout à fait concordan t avec la c o m 
position de la fibroïne que Stœdeler et C r a m e r ava ien t 
t rouvée. Les au teurs en concluent que l ' an ima l a, d a n s 
ses organes , de la fibroïne l iqu ide , ma i s a u c u n e a u t r e 
substance en quant i té impor t an t e , de sorte qu ' i l faudra i t 
admet t re que la séricine accompagnan t la soie p rov ien t 
d e l à fibroïne e l l e -même. 

On ne connaî t encore que t rès - imparfa i tement les corps 
de na tu re rés ineuse , grasse et c i reuse , découver ts p a r 
Mùlder , non plus que la ma t i è re colorante de la soie 
j a u n e . La substance rés ineuse a été considérée p a r ce ch i 
miste comme ident ique avec la cér ine de la cire d ' abe i l l es . 
Cramer en a ret i ré pa r l ' é the r u n e graisse con t enan t de 
la g lycér ine . L 'extrai t alcoolique a b a n d o n n a i t , p a r 
l 'évaporat ion, u n corps semblab le à la c i re , d ' u n e o d e u r 
de mie l , qui ne se saponifiait point p a r u n e solution a lcoo
lique de potasse, mais qu i , p a r l a fusion avec de la p o 
tasse caust ique et la décomposi t ion d u sel a lcal in p a r 
l 'acide ch lo rhydr ique , fournissait u n acide gras a y a n t 
son point de fusion situé vers 79-80° cen t igrades . 

De cet ensemble de faits, il résul tera i t , d 'après Bol ley , 
que la fibroïne existe dans la soie dans la p ropor t ion de 
66 p . 100, que l ' a lbumine ne se t rouve pas dans le g r è s , 
et que ce grès consiste p r inc ipa l emen t en u n e subs t ance 
gélat ineuse, la gélat ine de soie, à côté de l aque l l e se 
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r e n c o n t r e n t , e n q u a n t i t é r e l a t i vemen t fa ible , un corps 
c i r e u x , u n g l y c é r i d e et , dans la soie j a u n e , u n e ma t i è re 
c o l o r a n t e . 

N o u s n e s o m m e s g u è r e enc l in à adme t t r e les conc lu 
s i o n s d e B o l l e y , s u r la p ropor t ion de fibroine con tenue 
d a n s l a s o i e , et q u i s 'é lèverai t à 66 p . 100 seu lemen t . 
S i , d ' a p r è s l ' o p i n i o n de différents ch imis tes , l ' eau d ' u n e 
p a r t , l ' a c i d e a c é t i q u e concen t ré d ' au t r e pa r t , peuvent 
d i s s o u d r e l a fibroine, dans les condi t ions ind iquées pa r 
M ù l d e r e t p a r C r a m e r , que l le ga ran t i e p e u v e n t offrir les 
r é s u l t a t s p r é s e n t é s pa r ces e x p é r i m e n t a t e u r s ? Enfin p o u r 
q u o i f a u d r a i t - i l , avec Staidcler , cons idére r c o m m e fi
b r o i n e p u r e u n e subs tance déjà a t taquée p a r des r é a c 
t i fs e t q u i a p e r d u ses carac tè res phys iques essent ie ls? 

D e s r e c h e r c h e s de Roa rd et de Mùlde r on peu t c o n 
c l u r e , a v e c M. S c h u t z c n b e r g e r , que la soie r e n f e r m e , 
i n d é p e n d a m m e n t de la fibroine, qui résiste aux dissol
v a n t s e m p l o y é s : 

1° D e l ' a c i d e c é r o t i q u e ; 2° u n p r inc ipe co loran t 
r o u g e q u i m a n q u e d a n s la soie b l a n c h e ; 3° des ma t i è res 
g r a s s e s ; 4° des m a t i è r e s r é s i n e u s e s ; 5° u n e ma t i è r e 
a z o t é e s o l u b l e d a n s l ' eau b o u i l l a n t e , la g é l a t i n e ; 6° u n e 
m a t i è r e a z o t é e i n s o l u b l e dans l ' eau b o u i l l a n t e , so luble 
d a n s l ' a c i d e a c é t i q u e concen t r é et c h a u d ( l ' a l bumine de 
M ù l d e r ) . 

I l y a p r è s d ' u n e v i n g t a i n e d ' années , Vogel j e u n e 
a v a i t c h e r c h é auss i à é t ab l i r la n a t u r e ch imiq u e de la 
so ie (1) . D ' a p r è s ses t r a v a u x , l ' ana lyse de la fibroïne 
c o n d u i r a i t à l a f o r m u l e C * 8 I l 7 8 A z 1 6 0 1 7 . Dissoute dans l 'a
c i d e n i t r i q u e , p u i s t r a i t ée p a r l ' a m m o n i a q u e , elle d o n n e 
r a i t u n p r o d u i t j a u n e c o r r e s p o n d a n t à la fo rmule 
C * 8 f l 7 6 A z 1 2 0 9 et d é r i v a n t de la fibroïne de la m a n i è r e 
s u i v a n t e : 

C 4 8 I I 7 6 Az 1 2 0 9 = C* 8 H 7 6 Az 1 6 0 1 7 — 4 (AzO). 

(I) Répertoire de chimie pure et appliquée, 1860, p. 76. 
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Carbone.. . 
Hydrogène. 

Oxygène. . . 

Albumine 
d'œuf. 

53,40 
7,00 

15,70 
0,40 

23,50 

Glutine. 

54,75 
6,99 

15,71 
0,62 

21,93 

Caséine. 

54,20 
7,20 

15,80 
0, i0 

22,40 

Gélaline 
(colle 

de poisson). 
50,10 

6,60 
18,30 

^25,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 

(1) Voir Gerhardt, Traité de chimie organique, t. IV, p. 438, 471 
487, 50,8. 

Il fait r e m a r q u e r que p lus on p ro longe l 'act ion de 
l 'acide n i t r ique sur la fibroïne, p lus les produi t s formés 
se r approchen t de la composi t ion de l 'acide oxal ique . 
Toutes les fois que , l 'act ion n ' ayan t pas été poussée t rop 
loin, on précipi te la fibroïne de ces solut ions , le p réc i 
pité présente une forme filamenteuse. Su ivan t l ' au t eu r 
de ce t ravai l , la fibroïne occuperai t d 'après sa composi t ion 
le sommet de la série des corps p ro té iques , série à l ' une 
des extrémités de laquel le on devra i t p lace r les vé r i 
tables protéines produi tes pa r diverses mé tamorphoses 
dans l 'organisme m ê m e , tandis que l ' au t r e ex t rémi té 
de la série serait occupée pa r les corps proté iques p r o 
duits pa r voie de sécrét ion. 

Les formules proposées p lus h a u t p o u r r e p r é s e n t e r la 
composit ion de la fibroïne et de la gé la t ine de la soie 
s 'é loignent beaucoup , ainsi qu ' on va le voi r , de celles 
qu ' a établies r é c e m m e n t M. S c h u t z e n b c r g e r , à l ' oc 
casion d 'un travail considérable en t repr i s p a r ce savan t 
sur les diverses mat iè res pro té iques . 

La soie doit être r angée en effet dans cette classe de 
corps neut res azotés à laquel le a p p a r t i e n n e n t J ' a l b u m i n e , 
la géla t ine , la caséine, e tc . , substances qu i , b i e n q u e 
différant beaucoup les u n e s des aut res pa r l eurs c a r a c 
tères physiques et ch imiques ont cependan t u n e c o m p o 
sition é lémenta i re très-voisine. Voici en effet la composi 
tion qu 'avai t r econnue à que lques -unes d ' en t re el les le 
m ê m e chimiste Mùlder (1) : 
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É t u d i a n t la cons t i tu t ion des diverses mat iè res a l b u m i -
n o ï d e s (1), M . S c h u t z e n b e r g e r a r e c o n n u : 

1° Q u e ces m a t i è r e s , chauffées en vase clos, avec de 
l ' h y d r a t e de b a r y t e , en t re 150° et 200°, fournissent de 
l ' a m m o n i a q u e , de l 'acide oxal ique et de l 'acide ca r 
b o n i q u e ; 

2° Q u e l a l i q u e u r , séparée d u préc ip i té d'oxalate et de 
c a r b o n a t e d e b a r y t e , débar rassée ensui te de l ' a m m o n i a 
q u e p a r l ' é b u l l i t i o n et de l 'excès de bary te pa r u n cou
r a n t p r o l o n g é d 'ac ide ca rbon ique , r e t i en t encore en dis
s o l u t i o n d e l a b a r y t e (environ 15 p . 4 00 du poids des 
m a t i è r e s a l b u m i n o ï d e s ) ; 

3° Q u e ce t te l i q u e u r add i t ionnée de la quant i té voulue 
d ' a c i d e s u l f u r i q u e p o u r p réc ip i te r la ba ry t e , puis filtrée 
e t d i s t i l l é e d a n s le v ide , donne : 

a). D e l ' ac ide acé t ique en quan t i t é constante p o u r 
t o u t e s l e s m a t i è r e s p ro té iques (environ £¿1 d 'équivalent 
p . 100) ; 

b). U n r é s i d u sol ide qu i est u n m é l a n g e de composés 
amitiés. 

O r , c 'es t p a r l ' e x a m e n de ce m é l a n g e final fourni pa r 
l e s d i v e r s e s subs t ances pro té iques que M. Schu tzenbe r 
g e r a r r i v e à é t a b l i r la const i tu t ion de chacune d'elles. 
I l t i e n t c o m p t e en effet de cette double observa
t i o n , d ' a b o r d q u e le m é l a n g e est u n i q u e m e n t formé 
d ' a c i d e s a m i d é s r é su l t an t de la fixation des é léments de 
l ' e a u s u r l es corps composants pr imi t i f s , ce qui pe rme t 
d e c o n c l u r e q u e ces corps existaient combinés dans la 
m o l é c u l e p r o t é i q u e sous forme A'imides; et ensuite que 
l e d i t m é l a n g e r e n f e r m e des composés correspondant aux 
t r o i s s é r i e s : 

O H ^ + ' A z O 2 série du glycocolle, 
C"H S»-"AzO s acides amidés de la série acrylique, 
OH2™—'AzO* série aspartique. 

(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXXXI, p. H08. 
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FIBROINE COCONS VERTS 
D0 JAP0N. 

(Mélange de fibroine 
1» 2° et de sericine 

de la biaise Des cocons ou gomme de soie.) 

du jaunes 75 p. 100 de fibroine. 
Japon. des CéTennti. 25 p. 100 de gomme. 

Azote mis en liberté sous 
forme d'ammoniaque.. . . 2,07 2,00 1,99 3,108 

Acide oxalique précipité sous 
forme d'oxalate de baryte, 3,0 3,2 2,00 0,3 

Acide carbonique précipité 
sous forme de carbonate 

0,08 1,19 1,45 1,0 
lîarjie non précipitable par 

12,4 14,5 13,16, M,0S 12,4 14,5 
Acide acétique mis en li

berté sous forme d'acé-
1,98 1,30 1,11 2,82 

Composilion centésimale\ 
du mélange amidé fixe] G 42,3 41,7 
résultant de l'action! H 7,2 » 7,3 
de la baryte sur la[Az 14,8 14,5 
fibroine ou la soie] 0 35,7 » 30,5 
grége. / 

Composition élémen-j C 40,4 » » 
taire du mélange ami-l H 7,2 » 
dé après éliminationlAz 15,9 
de la tyrosine. ) 0 36,5 » » 

« Le mélange amidé renferme de 9,5 à 10 p . 100 de tyrosine 
(détermination directe). En calculant les formules d'après 
les nombres précédents, de manière à pouvoir y introduire 
une molécule de tyrosine C 9 H 1 1 Az0 3 , correspondant à envi-

(1) Loc. cit., p. 1191. 

Appl iquan t cette m é t h o d e à l ' é tude de la f ibroïne (1), 
MM. Schu tzenbe rge r et Bourgeois ont o b t e n u les r é s u l 
tats suivants que nous copions t ex tue l l emen t dans l e u r 
t ravai l . 

« Résultats p . 100 de ma t i è r e : 
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ron 10 p. 100, on arrive aux expressions figuratives sui
vantes : 

1» Pour le mélange total C 6 8 H 1 4 1 A z s , 0 4 î 

2° Pour le mélange amidé moins la tyros ine . . . . C B 'H 1 M Az s 0 O w 

L'analyse immédiate a montré que le mélange amidé con
tenai t environ : 

1° Tyrosine 10 p. 100 
2° Mélange à équivalents égaux de glycocolle et 

d'alanine (C 2 H 5 Az0 2 + C3H7AzO s) 60 — 
3° Acide amido-butyrique (C 4H 9Az0 2; 10 — 
4° Acide amidé de la série C"H 2 n - 'Az0 2 , pour 

lequel n = 4 20 — 

Les formules précédentes se décomposent donc approxima
t ivement comme il suit : 

C 6 8 H n i A z s i 0 4 s _ CTlUAzO' + C 3 9H 1 3 0Az 2 0O 4 l > , 

Tyrosine. 

C 8 ' H 1 3 0 A z 2 0 O 4 0 = 7 (C'IPAzO1) + " (C3H7Az02) + 2 (C4H9AzOs) 

Glycocolle. Alanine. Acide 
amido-butyrique. 

-r-4(C 4 H 7 Az0 2 ) . 

Acide amidé 
de la 

série acrylique. 

En tenant compte de la composition centésimale de la 
fibrome (G = 48,6 H = 6,3 Az = 18,7 O = 26,25) et des 
nombres donnés plus haut pour l'ammoniaque et les acides 
oxal ique , carbonique et acétique, on peut représenter la 
réact ion de la baryte sur la fibrome par une équation très-
rapprochée de la suivante : 

C 7 W 0 7 A z 2 4 O 2 6 + 24H2O = 0,S(C 2H 2O 4) + CO2, H'O + 0,S(C 2II 40 2) 

Fibroïne . Acide Acide Acide 
oxalique. carbonique. acélique. 

+ 3 (AzH3) - f C 6 8 H 1 4 1 Az»0 4 3 . 

Ammoniaque. Mélange amidé. 
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La fbroïnc se distingue de l 'albumine : 
I o Par l 'absence à peu près complète, parmi les produits 

de son hydratation, d'acides de la série CnWin -^AzO 4 ; 
2° Par une proportion beaucoup moindre d'acides amidés 

de la série acrylique CH 2 " — 4 A z 0 2 ; 
3° Par ce fait que les acides amidés delà série C"H2" "MzO 2 , 

qui en forment la masse principale, sont des homologues 
inférieurs (n = 2,3,4) de ceux qui dominent dans les albu-
minoïdes (n = 6,5,4). La soie grége (écrue) a fourni plus 
d'ammoniaque, d'acides oxalique et carbonique et d'acide 
acétique que la fibroïnc ; mais, pour l'analyse élémentaire du 
mélange amidé, les résultats sont très-voisins, d'où l'on peut 
conclure que la constitution de la séricine n'est probable
ment pas très-éloignée de celle de la ûbroïne elle-môme. » 

On r e m a r q u e r a que les résul ta ts t rouvés p a r les dif
férents expér imenta teurs , c o m m e r ep ré sen t an t la c o m 
position centés imale de la fibroïnc, ne conco rden t pas 
entre eux, non p lus que les formules qu i en décou len t . 
Nous sommes porté à l ' a t t r ibuer , non pas à des e r r eu r s 
d 'expériences, mais à des différences dans l 'é ta t h y g r o 
mét r ique de la fibre soumise chaque fois à l ' ana lyse . On 
verra , en effet, p lus loin que la soie j icrd difficilement 
son eau hygroscopique et ne se dessèche d ' u n e m a n i è r e 
complète qu 'à u n e t empéra tu re d ' au moins 110° dans un 
courant d 'air sec. 

Propriétés chimiques. — Influence des principaux 
réactifs. 

Chauffée su r u n e l ame de p la t ine , la fibroïne se t u 
méfie, pu is b r û l e , en r é p a n d a n t l ' odeur des ma t i è r e s a n i 
males calcinées, et laisse u n a b o n d a n t r é s idu c h a r b o n 
neux , leque l , ainsi que nous l 'avons vu p lus h a u t , fourni t 
à son tour ap rès u n e combust ion complète u n e p ropor t i on 
notable de cendres (0,3 p . 100 envi ron d u poids de l a 
soie). 
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L a f ib ro ïne n e con t ien t pas de soufré 
L e c h l o r e l ' a t t aque t rès - rap idement . 
M i s e e n con tac t avec divers l iquides , e h e Tes* absorbe 

a s s e z f a c i l e m e n t et les ret ient parfois avec beaucoup d ' é 
n e r g i e , c o m m e on p e u t le r e m a r q u e r , pa r exemple , avec 
l ' a l c o o l o u l ' ac ide acé t ique . 

E l l e se c o m p o r t e d ' une façon ana logue à l ' égard d 'un 
g r a n d n o m b r e de mat i è res mises en dissolut ion. De là 
v i e n t s o n a p t i t u d e à fixer les m o r d a n t s méta l l iques 
e t l e s é l é m e n t s t i nc to r i aux . Nous al lons examine r la m a 
n i è r e d o n t e l le se condui t en p résence des pr inc ipaux 
r é a c t i f s . 

E a u . — U n t r a i t e m e n t p ro longé à l ' eau boui l lan te 
suff î t p o u r e n l e v e r à la soie écrue la gélat ine qui la r e 
c o u v r e ; m a i s ce l iqu ide agit d ' une m a n i è r e moins effi
c a c e s u r les p r inc ipe s c i reux et g ras , ainsi que sur le 
p r i n c i p e c o l o r a n t . L a soie n ' e n ressort donc ni t r è s - b l a n 
c h e n i t r è s - b r i l l a n t e ; en m ê m e t e m p s , chose à r e m a r 
q u e r , e t q u i t r o u v e son explicat ion dans la durée consi
d é r a b l e q u ' e x i g e l ' opéra t ion , la ténacité de la fibre se 
t r o u v e p l u s affaiblie q u e p a r l e s moyens hab i tue l s de d é 
c r e u s a g e a u savon . Cela prouvera i t que la mat iè re soyeuse 
e l l e - m ê m e a é té p l u s ou moins p ro fondémen t a t taquée 
p a r l ' e a u . 

R o a r d a d m e t q u ' u n e dissolut ion semblab le s'opère 
d a n s tous les l i q u i d e s ; c'est à cette cause qu ' i l a t t r ibue 
l ' i m p o s s i b i l i t é d ' a l u n e r à c h a u d les soies et la perte que 
l ' o n r e m a r q u e chez celles qu i ont été teintes en couleurs 
vin p e u b r u n e s , p a r c e q u ' e n ce cas on est obligé d 'a t te in
d r e l a t e m p é r a t u r e de l ' eau bou i l l an t e . Cette condit ion 
n 'est p a s i n d i s p e n s a b l e avec les nouvel les mat ières colo
r a n t e s d o n t on dispose a u j o u r d ' h u i . 

Alcalis caustiques et carbonates. — Les lessives caus t i 
q u e s d e potasse et de soude , sur tout en solution concent rée 
et c h a u d e , e x e r c e n t su r la f ibroïne, comme sur son grès , 

P E R S O / . 6 
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une action ex t rêmement éne rg ique . El les a t t aquen t a lors 
cette fibre r ap idemen t et la dissolvent d 'une m a n i è r e 
complète . La solution ne précipi te point pa r les acides 
acét ique, cb lo rhydr ique , n i t r ique et su l fur iquc . 

Toutefois la soie peut suppor t e r , sans a l té ra t ion sen
sible, le contact de ces alcalis t rès-di lués , qui a t t aquen t 
encore son grès . Aussi , dès le siècle dern ier , des tenta
tives avaient-el les été faites pour ut i l i ser la soude c a u s 
t ique comme agent de décreusage pouvan t r e m p l a c e r le 
savon ; mais ces essais sont demeurés sans résul ta ts p r a 
t iques sérieux. Car, outre que la soie se t rouve toujours 
u n peu énervée par ce t r a i t emen t , que lque p récau t ion 
que l 'on p r e n n e , elle ne possède p lus les m ê m e s qual i tés 
de b l a n c h e u r et de b r i l l an t . 

Ainsi qu 'on aura i t p u le prévoir , les ca rbona tes de 
potasse et de soude agissent su r la soie à la m a n i è r e de 
ces bases à l 'état l i b re , mais d ' u n e façon moins rap ide 
et moins énerg ique . Elles p résen ten t des inconvén ien t s 
semblab les c o m m e agents de décreusage , et c o m m e tels 
n 'ont pas t rouvé l eu r emplo i . 

Jusqu 'à présent , le savon est, de toutes les subs tances 
essayées, celle qui a donné les me i l l eu r s résul ta ts dans 
la cuite des soies, aussi l 'u t i l i se- t -on de p ré fé rence p o u r 
cet objet . 11 dissout m i e u x que les alcalis le p r inc ipe 
colorant et les mat ières grasses et cireuses d u g r è s , et, 
q u a n d il est suff isamment n e u t r e , n ' a l t è re pas sens ib le 
m e n t la fibroine. On a c ru m ê m e p e n d a n t l o n g t e m p s 
qu ' i l ne l 'a l térai t en a u c u n e façon ; et on ne c r a igna i t pas 
de p ro longe r son action d u r a n t p lus ieurs h e u r e s . P lu s 
t a rd , on a r e c o n n u q u e , b i en que l 'ac t ion d u savon fût 
t rès - len te , elle n ' e n était pas m o i n s p r é j u d i c i a b l e à la 
fibre ; en conséquence , on a che rché dans la p r a t i q u e à 
r édu i r e le p lus possible la d u r é e de l ' opéra t ion d u d é 
creusage . 

Ammoniaque. — A l ' encont re des alcalis p r é c é d e n t s , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' a m m o n i a q u e caus t ique , pou rvu qu 'e l le soit p u r e , d e 
m e u r e s a n s effet su r la soie décreusée . L a fibre ne 
c h a n g e p o i n t d 'aspect , et n ' éprouve aucune modification 
d e p o i d s p a r u n t r a i t e m e n t pro longé à l 'aide dudi t réactif, 
m ê m e à c h a u d . 

11 n ' e n est p l u s de m ê m e q u a n d l ' a m m o n i a q u e con
t i e n t , c o m m e quelquefois celle qui provient des usines à 
g a z , c e r t a i n e s i m p u r e t é s . 

U n e é b u l l i l i o n p ro longée avec ce de rn ie r l iquide fait 
p e r d r e à l a soie cui te ses caractères distinctifs et lu i donne 
u n t o n b l a n c m a t . L a fibre alors n ' a presque p lus de 
l u s t r e n i d e b r i l l a n t et arr ive à se r app roche r des textiles 
v é g é t a u x . E n m ê m e t emps qu ' e l l e éprouve cette modifi
c a t i o n p h y s i q u e , el le a u g m e n t e l égè remen t de poids ; il 
s e m b l e d o n c y avoir , dans ce cas, fixation de produi ts 
d é r i v é s d u g o u d r o n . 

P a r d e s t r a i t e m e n t s ré i té rés à l ' ammoniaque i m p u r e 
b o u i l l a n t e , n o u s avons réussi à cha rge r de 6 p . 100 
d e s o n p o i d s u n e pet i te échevette de soie b ien décreusée. 

L ' a m m o n i a q u e p e u t encore favoriser l 'absorpt ion, pa r 
l a s o i e , d e ce r t a ines mat iè res m i n é r a l e s . Ainsi , lorsqu 'on 
i m m e r g e ce t te fibre, décreusée ou n o n , dans des disso
l u t i o n s é t e n d u e s de sels de chaux et de magnés ie add i 
t i o n n é e s d ' a m m o n i a q u e en excès, ces bases miné ra l e s se 
fixent s u r e l l e en q u a n t i t é t r è s -no t ab l e . Dans ce cas, la 
so ie d e c r e u s é e p e r d é g a l e m e n t b e a u c o u p de son br i l l an t . 

N o u s a v o n s é té condu i t à cons ta ter ces faits, en che r 
c h a n t à n o u s e x p l i q u e r la p résence d ' une t rès-grande 
p r o p o r t i o n de c h a u x et de magnés i e dans u n échanti l lon 
d e f a n t a i s i e s o u m i s à n o t r e e x a m e n . 

L e t e i n t u r i e r c h a r g é de déc reuse r cette fibre avait 
r e m a r q u é q u e , t r a i t ée à la m a n i è r e o rd ina i re , elle p r é 
c i p i t a i t a b o n d a m m e n t , ou tranchait le ba in , deve 
n a i t po i s seus se et exigeai t des quant i tés re la t ivement 
c o n s i d é r a b l e s de savon p o u r être r a m e n é e à son état de 
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br i l l an t na tu re l . Un t r a i t ement à l ' eau distillée bou i l 
lan te , puis à l ' eau distillée éga lement c h a u d e , aiguisée 
d'acide ch lorhydr ique p u r , nous pe rmi t d ' isoler u n e pro
port ion t rès- importante de magnés ie et sur tout de chaux 
(environ 2 p . 100). 

Or, on sait que , pour p r é p a r e r la ma t i è re p r e m i è r e de 
ces fantaisies, d 'après d 'anciens procédés indus t r ie l s , on 
fait pour r i r les déchets de soie, après les avoir i m p r é g n é s 
d 'une eau alcal ine et quelquefois d ' u r i ne . C'est donc à 
la faveur de l ' ammon iaque développée d u r a n t cette pu 
tréfaction, que la mat ière soyeuse se chargera i t de sub
stances calcaires et magnés iennes p rovenan t t an t de l 'eau 
et de l 'u r ine que des débr is des chrysal ides e l les-
m ê m e s . 

La chaux et la magnés ie en dissolut ion, à Fé ta t de 
b icarbonates , se fixent aussi sur la soie, tantôt à froid 
pa r l'effet d 'une action l en t e , tantôt p lus r a p i d e m e n t 
sous l ' influence de la cha leu r . 

Ce que nous avons dit d u rôle de l ' a m m o n i a q u e , à 
l ' égard de la soie, s 'appl ique éga lement au ca rbona te de 
cette base , et nous n 'y ins is terons pas davan tage . 

Certaines solutions méta l l iques ammon iaca l e s exercent 
su r la soie u n e action in téressante . Ains i , la f ibroïne se 
dissout, comme le coton, dans le réactif de Schwei tzer 
ou a m m o n i u r e de cuivre . Cette dissolut ion n 'es t préci 
pitée ni pa r les sels neu t re s n i pa r le suc re , ma i s b ien 
p a r les acides faibles. 

D 'après Schlossbergcr , l 'oxyde de n icke l a m m o n i a c a l 
dissout aussi la fibroïne, ma i s n ' a t t aque pas le co ton . De 
là u n moyen de dis t inguer les deux fibres. 

On a considéré autrefois la subs tance o r g a n i q u e des 
éponges c o m m e iden t ique avec la fibroïne ; ma i s e l le ne 
se dissout pas , c o m m e cette de rn iè re , dans les so lu t ions 
ammoniaca les d 'oxyde de cuivre ou de n icke l . O n ne 
saura i t donc identifier ces deux substances . 
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Chaux. — P o u r nous r e n d r e compte de l 'act ion de 
c e t t e b a s e , n o u s avons in t rodu i t à froid u n e échevette de 
g r é g e j a u n e d a n s u n lait de chaux clair . Au bou t d 'une 
d e m i - h e u r e , o n voit déjà la fibre c h a n g e r d'aspect, les 
fils s ' a l o u r d i s s e n t , se gonflent cons idérab lement , sans 
a v o i r a u c u n e t e n d a n c e à s ' emmêler . 

A p r è s v i n g t - q u a t r e h e u r e s d ' immers ion , au bou t des-
q u e l l e s l a r é a c t i o n pa ra î t assez avancée p o u r qu 'on l ' a r rê te , 
l a so ie t o m b e flasque et mo l l e , ses b r i n s se dissocient pa r 
f a i t e m e n t , b i e n qu 'e l l e ait conservé la plus g r ande par t ie 
d e sa c o u l e u r . S i , ap rès lavage , on l ' a b a n d o n n e dans cet 
é t a t à l a dess icca t ion , elle se p résen te sous forme de fais
c e a u x t e r n e s , r a id i s , i n t i m e m e n t soudés . Lorsqu 'on re
p l i e ces fa isceaux sur eux-mêmes , et qu 'on les soumet à 
u n e f r ic t ion é n e r g i q u e p o u r les b r i se r , on voit les b r ins 
d e so ie p a r f a i t e m e n t divisés, mais ils ont u n aspect duve
t e u x e t m a n q u e n t de b r i l l an t . E n m ê m e temps , il se 
d é g a g e e n a b o n d a n c e u n e fine poud re b l anche qui n 'est 
a u t r e q u e de l a c h a u x carhonatée ou en combinaison 
a v e c c e r t a i n s p r inc ipes d u grès . 

U n t r a i t e m e n t à c h a u d par l 'acide ch lorhydr ique 
é t e n d u , a d d i t i o n n é ou non d 'acide oxal ique, pe rme t 
d ' e n l e v e r p e u à peu les mat iè res calcaires . Bientôt le 
l i q u i d e d e v i e n t lac tescent et muc i l ag ineux , et la soie se 
d é p o u i l l e p r o g r e s s i v e m e n t de ses i m p u r e t é s . 

L ' e m p l o i u l t é r i e u r d ' un ba in de savon, après lavage 
p a r f a i t à l ' e a u , n e s emb le appor t e r aucun changemen t 
s e n s i b l e à l ' é t a t de la soie qu i est décreusée , mais n ' a 
p a s s o n b r i l l a n t n a t u r e l . 

O n d i r a i t q u e , dans cette expér ience , la soie absorbe 
d e l a c h a u x e n q u a e t i t é s u r a b o n d a n t e , de façon à faire 
é c l a t e r ses p o r e s . Nous avons r e m a r q u é , en effet, q u ' u n 
c o n t a c t u n p e u t rop p ro longé avec cette base a lca l ine 
l ' a l t é r a i t et la r e n d a i t t rès-cassante. Ainsi , q u a r a n t e -
h u i t h e u r e s d ' i m m e r s i o n dans u n la i t de chaux la b r û l e n t 
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d 'une man iè r e t r è s -p rononcée . L 'ac t ion s imu l t anée de 
l ' a i r ne fait qu ' agg rave r cette a l té ra t ion , c o m m e dans le 
cas des fibres végéta les . 

Nous avons essayé, de m ê m e , d ' i m m e r g e r des cocons 
dans u n lait de chaux . L e u r fil n e t a rde pas à se gonfler 
et les paquets se dessoudent à tel po in t que ces cocons 
é tant s i m p l e m e n t posés, mou i l l e s , su r u n e t ab l e , l e u r 
dévidage peu t s 'opérer avec u n e g r a n d e facilité à froid. 

Cette expérience ne présente d ' a i l l eurs a u c u n in t é r ê t 
p ra t ique , pu i squ ' i l n e serai t pas possible , en su ivan t 
u n e mé thode semblab l e , d 'associer p lus i eu r s fils de 
cocons pour en faire une g rége . Ces fils ne s ' agglu t ine
ra ien t pas en t re e u x ; en ou t re , ils se t rouve ra i en t cha r 
gés de mat ières calcaires qu ' i l faudrai t en leve r sans 
re ta rd pa r u n t r a i t emen t ac ide . 

Mais il y a peut-être que lque par t i à t i r e r de cette 
observation p o u r le rouissage des cocons percés et ba s s i 
nés qui servent à la fabricat ion des schappes ; p a r l ' e m 
ploi t rès-ménagé de la c h a u x , on pour ra i t e spé re r , en 
p r e n a n t quelques p récau t ions , a r r ive r à u n e dissociat ion 
plus p rompte et p lus complète de la ma t i è r e soyeuse . 
C'est u n e idée que nous soumet tons à l ' appréc ia t ion dos 
pra t ic iens . 

Baryte. — Cette base agit d 'une façon a n a l o g u e à la 
p récédente , et a été essayée p o u r le déc reusage pa r 
M. Gil let-Pierron, de Lyon. 

Quan t au bioxyde de b a r y u m , il est ut i l isé d e p u i s 
que lque temps, comme agent p r o d u c t e u r de l ' eau oxygé
née , pour le b l a n c h i m e n t de certaines soies, d ' ap rès u n 
procédé fort in téressant que nous au rons l 'occas ion de 
décr i re p lus lo in . 

Sels alcalins. — Bollcy a r econnu que le b o r a x ou b i -
borate de soude était u n excellent agen t de d é c r e u s e -
sage, a t taquant le grès d ' une m a n i è r e complè te et l a i s -
saut iutacte la fibroïne. 
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D e son cô té , M. Gi l l e t -P ie r ron a essayé aussi avec s u c 
c è s l e s i l i ca te de soude , les sulfures et les polysulfures 
a l c a l i n s . Q u a n t à ces de rn i e r s sels , l e u r action est d 'au
t a n t p l u s é n e r g i q u e qu ' i l s sont mo ins sulfurés . Les a l u -
m i n a t e s de s o u d e et de potasse peuven t éga lement servir 
p o u r l e m ê m e objet , ma i s en ce cas u n e par t ie de l 'a lu
m i n e se fixe s u r la f ibre, ce qui n 'es t pas sans inconvé
n i e n t p o u r c e r t a ine s t e in tu re s . Nous rev iendrons sur l ' in
f l u e n c e d e ces d ivers agen ts dans le chap i t re consacré au 
d é c r e u s a g e . 

Action des acides. — On peu t d i re , d ' u n e m a n i è r e gé
n é r a l e , q u e les acides m i n é r a u x éne rg iques concentrés 
d é s o r g a n i s e n t et dé t ru i sen t en p e u d ' ins tants la fibroïne, 
t a n d i s q u e , suf f i samment é t endus , ils ne l ' a l tè rent pas 
d ' u n e façon sens ib l e . Cependan t , m ê m e t rès-d i lués , ils 
a t t a q u e n t à c h a u d le grès de la soie et pour ra i en t , eu 
é g a r d à ce t t e p rop r i é t é , ê l re uti l isés p o u r le décreusage . 

D ' a p r è s M. E . D o r r w e l l , la soie forme avec les acides 
d e v é r i t a b l e s combina i sons , susceptibles de s 'unir e n 
s u i t e a u x m a t i è r e s colorantes . Ce chimiste cite à l ' a p 
p u i d e s o n o p i n i o n , l ' expér ience su ivan te . 

A y a n t d é c r e u s é de la soie au savon, puis fait boui l l i r 
c e t t e fibre d u r a n t u n e j o u r n é e en t iè re dans de l ' eau d is 
t i l l é e , p o u r e n l e v e r c o m p l è t e m e n t le savon, enfin épuisé 
à l ' a l c o o l ; i l a o b t e n u de la fibroïne p u r e , qui présentai t 
t o u j o u r s u n e r éac t ion a l c a l i n e . 

C e t t e soie a été i n t rodu i t e dans u n b a i n de te in ture 
c o m p o s é de t o u r n e s o l et d 'acide su l fur ique t rès -é tendu , 
l e t o u r n e s o l s e rvan t à la fois de réactif et de mat iè re co
l o r a n t e . A l ' é b u l l i t i o n , tou te la cou leu r s'est fixée sur la 
so ie ; m a i s i l a suffi de neu t r a l i s e r l 'acide avec une t race 
d e m a g n é s i e o u de soude caus t ique , p o u r faire r e tombe r 
à p e u p r è s c o m p l è t e m e n t le tournesol b l e u dans le b a i n . 
C e t t e e x p é r i e n c e de t e i n t u r e et de décolorat ion de la 
fibre p e u t se r é p é t e r u n n o m b r e de fois indéfini dans le 
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même ba in , à la condit ion qu 'on le r e n d e a l t e rna t ive 
men t acide ou n e u t r e . Les choses se passent de m ê m e 
avec les mat ières colorantes de la hou i l l e , mais d ' u n e fa
çon moins ne t te , à cause du pouvoir t inc tor ia l cons idé
rab le de ces mat ières (1). 

Acide suifurique. — Concentré , i l dissout r a p i d e m e n t 
la fibroine, en d o n n a n t l ieu à u n l iqu ide v i squeux b r u 
nâ t r e , qui devient rouge , puis b r u n foncé, p a r la cha
leur . 

Cette solution n 'est pas t roub lée p a r l ' eau , ma i s , 
suffisamment d i luée , elle précipi te p a r le t a n n i n . L'a
cide sulfur ique addi t ionné d'alcool dissout é g a l e m e n t la 
soie à froid au bout de que lques h e u r e s . 

M. Durrwel l a essayé d 'ob ten i r u n e combina i son défi
nie de la fibroine avec l 'acide su l fur ique , en o p é r a n t 
c o m m e il suit (1). 

On traite à froid 2 par t ies de fibroine p a r \ par
tie d 'acide sul fur ique, en faisant b a i g n e r dans l 'eau 
fraîche la capsule , p o u r éviter toute élévation de t e m p é 
r a t u r e . La réact ion dégage en effet u n e g r a n d e quan t i t é 
de cha l eu r qu i , si on la laissait se déve lopper b r u s q u e 
men t , t r ans fo rmera i t , suivant l ' a u t e u r , toute la soie 
en glucose et en mat iè res u l m i q u e s . Au b o u t d ' u n e 
h e u r e , la réact ion est t e r m i n é e ; on filtre le l iqu ide b r u n 
sur de l ' amian te , on l 'é tend de 3 à 4 vo lumes d 'eau , 
on neut ra l i se l 'excès d 'acide pa r de la ba ry te , on filtre à 
nouveau et on évapore . 

On obt ient ainsi u n résidu qu i , t rai té p a r l 'a lcool , laisse 
u n e combinaison de fibroine et d 'acide s u l f u r i q u e . Ce 
corps se présente sous forme d 'une masse b l a n c h e c o r n é e , 
t r an spa ren t e , soluble dans l ' eau. Sa dissolut ion a d d i 
t ionnée d 'un alcali donne un précipi té de fibroïne. 

Il n 'es t pas à not re connaissance que l ' au t eu r ai t é l a -

(I) Bulletin delà Société chimique, t. XIX, p. 447. 
(I ) Loc. cit. 
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b l i l a compos i t ion de ce corps, ni publ ié la suite des t r a 
v a u x q u ' i l avai t annoncés sur le m ê m e sujet. 

Acide sulfureux. — On s'en sert , soit à l 'état de gaz 
h u m i d e , soit en dissolut ion, p o u r le b l a n c h i m e n t de la 
s o i e , de la m ê m e façon que p o u r celui de la la ine . Nous 
a u r o n s l 'occas ion de reven i r en détai l sur ce t ra i tement 
d a n s le c h a p i t r e consacré au décreusage . 

Acide nitrique. — A l 'é tat concen t ré , cet acide corrode 
e t d é t r u i t r a p i d e m e n t la f ibroïne. Moyennemen t é tendu, 
i l a g i t s u r e l le en l ' a t t a q u a n t d ' u n e m a n i è r e p lus ou 
m o i n s p r o f o n d e et en la colorant en j a u n e , pa r suite de 
l a f o r m a t i o n d ' u n e ce r t a ine quan t i t é d 'acide xan thop ro -
t é i q u e . 

O n t i r e que lquefo is pa r t i de cette réac t ion , dans l'a
n a l y s e des é c h a n t i l l o n s , p o u r me t t r e en évidence la soie 
o u l a l a i n e m é l a n g é e avec d 'au t res f ibres; elle a m ê m e 
é té m i s e aut refois à profit p o u r t e indre la soie et la laine 
e n j a u n e , m o y e n de t e in tu re peu r e c o m m a n d a b l e , pu i s -
q u e l a m a t i è r e co loran te ne s e fo rmequ ' aux d é p e n s d u tex
t i l e l u i - m ê m e , qu i s 'en t rouve affaibli d ' au tan t . 

L ' a c i d e azoto-sulfurique ou acide sulfurique nilreux a 
é t é u t i l i s é p a r M. G u i n o n , t e in tur ie r à Lyon, pour le 
t r a i t e m e n t des soies écrues j a u n e s qu 'on veut amene r à 
u n é t a t de décolora t ion convenab le , sans les décreuser . Il 
e s t b i e n e n t e n d u que ce p rodu i t n 'es t pas employé à l 'état 
p u r , m a i s q u ' o n l ' i n t rodu i t , au m o m e n t de l 'opérat ion, 
d a n s u n e g r a n d e quan t i t é d 'eau froide. L ' immers ion de 
l a f ibre d a n s u n b a i n de cette n a t u r e suffit pour produi re 
l 'effet d é s i r é . D a n s cette c i rconstance , c'est l ' é lément n i -
t r e u x seu l q u i agi t , l 'acide sul fur ique n ' ayan t servi que 
c o m m e disso lvant c o m m o d e du réactif, et, en quelque 
s o r t e , p o u r l ' e m m a g a s i n e r . 

Acide chiorhydrique. — Son action sur la soie est i n 
t é r e s s a n t e . E m p l o y é à l 'état gazeux, il détér iore la fibre 
s a n s la l i qué f i e r ; mais en dissolution aqueuse concen-
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(I) Brevet, n° 92929. 

t rée , il la dé t ru i t avec la p lus g r a n d e facili té. Ainsi n o u s 
avons réussi à dissoudre peu à peu , à froid, dans de l ' a 
cide saturé à la t e m p é r a t u r e de 15° et m a r q u a n t 24° à 
l ' a réomètre de B a u m e , u n poids égal de soie, sans que 
le pouvoir dissolvant d u l iquide fût épuisé , ce qui p r o u v e 
que nous aur ions p u pousser l ' expér ience a u delà . 

Il est r e m a r q u a b l e qu 'avec u n acide concen t ré la dis
solution s 'opère t r è s - r ap idemen t , t and i s que cet ac ide , 
addi t ionné d 'une faible quan t i t é d ' eau , p e u t être m i s , 
à froid, en contact avec la soie sans l ' a t t aquer d ' u n e 
man iè r e b ien sensible . Cela expl ique p o u r q u o i le p o u 
voir dissolvant de l 'acide va en d i m i n u a n t , à m e s u r e 
qu 'on y in t rodui t de nouvel les por t ions de so ie , le l i 
quide se d i luan t pa r l ' eau hygroscopique et pa r cel le de 
décomposi t ion séparée de la fibre. 

La solution de fibroine dans l 'acide c h l o r h y d r i q u e c o n 
centré a une te inte violacée r a p p e l a n t p a r ce d e r n i e r 
caractère la colorat ion, au moyen d u m ê m e ac ide , de 
cer tains corps neu t re s azotés. L ' i ndus t r i e a c h e r c h é à 
t irer par t i de cette so lu t ion . D 'après M. Mill ier , de H a r d 
en Suisse (1), on pour ra i t s'en servir p o u r a n i m a l i s c r 
ou apprê ter les art icles de coton. I l r e c o m m a n d e de 
dissoudre 40 part ies (?) de soie dans 6 à 8 par t ies d 'ac ide 
ch lo rhydr iquc le p lus concentré possible , soit à 2 5 ° B a u m é , 
en agi tant b i en . Au bout de deux h e u r e s , on ob t i en t u n e 
solution l impide de couleur b run -v io l e t ; on la filtre à 
t ravers du sable quar tzeux , puis o n l ' é t e n d d 'eau j u s q u ' à 
c o m m e n c e m e n t de t roub le . Le coton, p r é a l a b l e m e n t dé 
boui l l i à l ' eau , puis séché , est p longé dans le b a i n de 
soie pendan t deux ou trois m inu t e s . On l ' expr ime et on 
le lave à l 'eau cou ran te , ou m ê m e , s'il est beso in , d a n s 
u n e eau a lca l ine . 

Dans ces c i rconstances , la fibroine se fixerait sur l e c o -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(1) Brevet n° 67490. 

t o n e n l u i d o n n a n t u n toucher et u n éclat soyeux, et la 
fibre v é g é t a l e , a insi an imal i sée , au ra i t acquis la p ropr ié té 
d e se c o m p o r t e r en t e in tu re c o m m e la soie e l l e -même . 

D ' a p r è s l es expér iences que nous avons faites p o u r 
n o u s r e n d r e c o m p t e de la va l eu r de ce p rocédé , il nous 
s e m b l e q u e l ' a u t e u r a décr i t avec u n e cer ta ine exagé
r a t i o n e t les p rop r i é t é s dissolvantes de l 'acide et les 
a v a n t a g e s d e sa m é t h o d e . 

Acides arsénique, pliosphorique, etc. La maison Gîl-

l e t - P i e r r o n ava i t fait b r e v e t e r en 1865 (1) l 'appl icat ion au 
d é c r e u s a g e de différents acides m i n é r a u x et sels acides, 
n o t a m m e n t de l ' ac ide a r s én ique , de l 'acide phosphor ique 
e t d u b i p h o s p h a t e de chaux . Le p r e m i e r de ces corps lui 
a v a i t d o n n é des r ésu l t a t s assez satisfaisants p o u r qu 'e l le 
a i t j u g é à p r o p o s de l 'u t i l iser i ndus t r i e l l emen t , p e n d a n t 
q u e l q u e t e m p s , en p lace de savon. Toutefois , les dangers 
a u x q u e l s expose son emploi ont dû le faire b ien tô t r e j e 
t e r . Ce m o d e de déc reusage n e p résen te donc q u ' u n i n 
t é r ê t d e c u r i o s i t é . 

Acides permanganique, manganique et chromique. — 
E m p l o y é à l ' é t a t l i b r e ou en combina ison avec la potasse, 
l ' a c i d e p e r m a n g a n i q u e exerce su r l a soie u n e action t rès-
é n e r g i q u e ; i l l 'oxyde et la b r u n i t , en d o n n a n t l i eu à la 
fixation d ' u n e q u a n t i t é de peroxyde de m a n g a n è s e p lus 
c o n s i d é r a b l e q u ' a v e c les au t res fibres a n i m a l e s ou vé
g é t a l e s . 

U n e i m m e r s i o n d a n s u n b a i n é t endu d 'acide sulfureux 
suffit p o u r e n l e v e r cet oxyde b r u n et laisse en généra l 
l e s fibres d a n s u n état de b l a n c h e u r r e m a r q u a b l e . 

L e p e r m a n g a n a t e , qu i est f r é q u e m m e n t employé 
c o m m e a g e n t de b l a n c h i m e n t , ne saura i t l 'ê t re ici avec 
a v a n t a g e . I l s e m b l e au p r e m i e r a b o r d p rodu i r e des effets 
a s sez sa t i s f a i san t s , m a i s , ainsi que nous l 'avons r e c o n n u , 
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il dé te rmine sur la soie décreusée la format ion d ' u n e 
substance par t icu l iè re qui présente u n inconvén ien t s é 
r ieux. Cette subs tance , sens ib lement incolore en p résence 
des acides, p r e n d u n e teinte j a u n e pâle sous u n e inf luence 
a lca l ine . La colorat ion est d ' au t an t p lus p rononcée q u ' o n 
a renouvelé à p lus ieurs repr ises le t r a i t emen t a u pe r 
m a n g a n a t e ; elle se m o n t r e avec u n e cer ta ine in
tensi té , lo r squ 'on passe la fibre dans u n b a i n a lca l in , 
et pa r t i cu l i è r emen t dans u n lai t de chaux . D a n s ce cas , 
la soie devient quelquefois d ' un j a u n e pa i l le vif. 

Une méthode q u i , d 'après M. Charles G i r a rd , ne 
donne pas l ieu aux m ê m e s acc idents , est la su ivan te : 

On ajoute à u n e solution de p e r m a n g a n a t e de potasse 
un peu de soude caus t ique , puis u n e quan t i t é d 'a lcool 
suffisante pour faire v i re r au ver t la n u a n c e d u l i q u i d e , 
en le t rans formant en m a n g a n a t e . On in t rodu i t la soie 
dans ce ba in , ensui te on la lave et on la passe d ' abo rd en 
soude caust ique faible, puis en acide su l fu reux , ou en 
hydrosulfite de soude . 

Quant à l 'acide c h r o m i q u e , il se fixe su r la soie avec 
assez de facilité, soit à l 'é tat l i b r e , soit à l 'é tat de b i c h r o 
mate de potasse, et fourni t ainsi u n e sorte de t e i n t u r e 
capable de résister à des lavages à l ' eau . 

Acide» organiques. — L 'ac t ion des acides o r g a n i q u e s 
sur la soie a été peu étudiée . El le doit var ie r b e a u c o u p 
selon l eu r état de concent ra t ion et la t e m p é r a t u r e à l a 
quel le on opère . On peu t d i re que , m o y e n n e m e n t é t e n 
dus , et portés à l ' ébul l i t ion, ils peuven t à la l o n g u e dé
creuser la soie sans a l té rer beaucoup la fibroïne m ê m e . 

P o u r ce qui est de l 'acide acé t ique , il offre cette p a r t i 
cular i té qu ' employé à l 'état cr is ta l l isablc et à froid, il 
enlève en que lques h e u r e s à la soie j a u n e éc rue sa m a 
tière colorante et a m è n e la fibre à u n e te inte g r i se , s ans 
la décreuser . 

Au contra i re , chauffé sous pression avec la fibre, il 
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( I ) Mander, Brevet n° H5203. 

p e u t l a d i s s o u d r e e n t i è r e m e n t , ainsi que nous l 'avons 
d i t p l u s h a u t d ' a p r è s les expér iences de C r a m e r et de 
B o l l e y . 

U n e s o l u t i o n acé t ique de ce g e n r e , p répa rée en vase 
c l o s à l a t e m p é r a t u r e de 230°, a été proposée p o u r d o n n e r 
a u c o t o n u n e a p p a r e n c e soyeuse et le r e n d r e apte à la 
t e i n t u r e (1). 

Sels iii-ïers. — L a soie éc rue ou décreusée absorbe fa
c i l e m e n t l a p l u p a r t des sels mé ta l l iques . C'est a insi qu ' en 
i n t r o d u i s a n t , m ê m e à froid, cette fibre dans des dissolu
t i o n s d e se ls d ' é t a in , de p l o m b , de m e r c u r e , de cuivre , 
d ' a r g e n t , d e fer . d ' a l u m i n e , e tc . , on réuss i t à la m o r -
d a n c e r d e façon à pouvoi r opére r u n e t e in tu re u l t é r i eu re 
a v e c d i v e r s e s m a t i è r e s co loran tes . 

L e s m o r d a n ç a g e s à l ' a l u n , à la composition d'étain, au 
bain de rouille, e t c . , n e se font pas a u t r e m e n t . L a na tu re 
d e l ' a c i d e d u sel n 'es t pas indifférente , elle favorise p lus 
o u m o i n s ce t te fixation. Les sels de chaux et de m a g n é 
s ie p e u v e n t é g a l e m e n t se fixer su r la soie et d o n n e r l ieu , 
l o r s d u d é c r e u s a g e p a r le savon, aux inconvén ien t s que 
n o u s a v o n s dé jà s igna lés . 

N o u s v e r r o n s d a n s no t re de rn i e r chapi t re quels abus 
o n a fai ts d e s sels mé ta l l i ques (ceux de fer et d 'étain) pour 
c h a r g e r d ' u n e façon cons idérab le les soies te intes en 
n o i r ; e n o u t r e on a c h e r c h é à d o n n e r f r a u d u l e u s e m e n t du 
p o i d s a u x soies b l a n c h e s , ou de cou leur s c la i res , p a r des 
i m m e r s i o n s e n acé ta te de p l o m b . Depu i s u n cer ta in 
n o m b r e d ' a n n é e s , les acc iden ts p rodu i t s p a r l ' appl ica
t i o n s u r l es soies à coudre de ce sel , dont les propr ié tés 
s o n t é m i n e m m e n t tox iques , on t fait r e n o n c e r à son e m 
p l o i . O n l ' a r e m p l a c é , soit p a r des ma t i è res as t r ingentes 
p e u c o l o r é e s (galle de Chine) , soit p lus souvent encore 
p a r d u s u c r e . De tel les p ra t iques sont toujours fort re-
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gret tables , pu i squ ' e l l e s n ' on t d ' au t re b u t que la f raude 
et, d o n n a n t l ieu à de graves inconvén ien t s , elles n e p e u 
vent se justifier pa r a u c u n avantage p o u r le c o n s o m m a 
teur . Un tissu fabr iqué avec de la soie cha rgée de sucre 
se t rouve inév i t ab lemen t t aché p a r la m o i n d r e gout te 
d 'eau. Où en effet l ' eau a r r ive , el le dissout l e sucre 
et , en s 'é tendant , forme u n e au réo le . C'est ce q u e l 'on 
constate t rop souvent su r les étoffes de soie de c o u l e u r 
c la i re . 

Il est triste de pense r que cette ques t ion de l a c h a r g e 
des soies écrues ou te intes est devenue , en différents 
pays manufac tu r i e r s , l 'obje t de sérieuses inves t iga t ions . 
Ainsi , dans ces de rn iè res années , on ind iqua i t dans des 
publications indus t r i e l l e s et on faisait m ê m e b r e v e t e r 
divers moyens p o u r r é soudre ce p r o b l è m e . Nous c royons 
utile de met t r e en ga rde les intéressés con t re ces dép lo 
rables usages. Le procédé su ivant était p a r t i c u l i è r e m e n t 
r e c o m m a n d é , et, au point de v u e de l ' é tude d u p o u v o i r 
absorbant de la soie, il n 'es t pas sans i m p o r t a n c e . 

On p longe la soie écrue d u r a n t dix m i n u t e s d a n s u n 
bain bou i l l an t de sulfate de soude , m a r q u a n t de 22 à 
26° à l ' a réomèt re B a u m e . On l 'essore et on l ' i n t r o 
duit , encore p e n d a n t dix m i n u t e s , dans u n e so lu t ion 
boui l lante de ch lo ru re de b a r y u m m a r q u a n t de 32 à 36° 
Baume. On lave la fibre et on la soumet , à p l u s i e u r s 
repr ises , au m ê m e t ra i tement , su ivant le d e g r é de 
charge que l 'on désire ob ten i r . Les ba ins do iven t ê t r e 
r e n d u s t r è s - l égè remen t alcal ins. 

Dans les c i rconstances i nd iquées , il se forme s u r l a 
soie u n précipi té b l a n c de sulfate de ba ry t e , qu i doi t 
a u g m e n t e r n o t a b l e m e n t son poids . L ' au t eu r a joute q u ' a 
près ces opéra t ions on peu t décreuser la fibre. 

Pa rmi les sels mé ta l l iques , il en est que lques -uns d o n t 
l 'action sur la soie est r e m a r q u a b l e et m é r i t e d ' ê t r e 
examinée d ' u n e façon spéciale. 
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Chlorure de zinc. — Nous avons r e c o n n u que ce sel, 
a m e n é à u n ce r t a in deg ré de concent ra t ion , a la p r o 
p r i é t é d e d i s soudre la ma t i è r e soyeuse, l en t emen t à froid, 
m a i s t r è s - r a p i d e m e n t lo r squ 'on opère à chaud (1). 

L e d i s so lvan t d o n t nous faisons usage est du ch lo ru re 
d e z i n c m a r q u a n t env i ron 60° à l ' a r éomèt re B a u m e , et 
a y a n t é té m a i n t e n u en ébul l i t ion avec u n excès d'oxyde 
d e z i n c , d e m a n i è r e à deven i r s ens ib l emen t n e u t r e au 
p a p i e r d e t o u r n e s o l . C'est donc u n c h l o r u r e bas ique qui 
se t r o u b l e l é g è r e m e n t p a r u n e addi t ion d 'eau dist i l lée, 
m a i s qu i a l ' a v a n t a g e de n e pas a l t é re r la l a ine , n i les 
fibres végé ta l e s q u ' o n p e u l avoir à isoler dans des analyses . 

P a r s o n con tac t avec ce sel bou i l l an t , la soie se con 
v e r t i t e n u n e masse g o m m e u s e qu i conserve d 'abord la 
f o r m e des fils ou t issus i m m e r g é s , ma i s se t rans forme 
p e u à p e u e n g r u m e a u x t r a n s p a r e n t s , lesquels en t ren t 
b i e n t ô t c o m p l è t e m e n t en dissolut ion. 

L e c h l o r u r e d e z inc concen t ré peu t ainsi d issoudre en 
q u e l q u e s i n s t a n t s , sous l ' inf luence de la cha leu r , des 
q u a n t i t é s de soie cons idérab les , au point de deven i r 
t o u t à fait v i s q u e u x et de filer c o m m e u n épais s i rop . 
D a n s ce cas i l r e s s emb le à u n e so lu t ion concent rée de 
g o m m e a r a b i q u e . L ' a m m o n i a q u e p rodu i t dans le l iquide 
é t e n d u d ' e a u u n préc ip i té b l a n c , qu i se redissout com
p l è t e m e n t d a n s u n excès de réactif. 

L a soie é t a n t e n dissolut ion dans le ch lo ru re de z inc , 
n o u s a v o n s essayé de la s épa re r d 'avec ce sel , en ayant 
r e c o u r s a u d i a lyseu r de G r a h a m . A cet effet, nous avons 
c o m m e n c é p a r é t e n d r e le l iqu ide avec de l 'eau aiguisée 
d ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e . L ' add i t ion de cet acide p rév ien t 
la f o r m a t i o n d u p réc ip i t é que d o n n e r a i t p a r l 'eau p u r e le 
c h l o r u r e d e . z i nc b a s i q u e , a insi que nous l 'avons dit p lus 
h a u t . 

(1) Comptes rendus de l'Académie, 1862, 2° semestre, p. 810 
(voir erratum, p. 848). 
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Dans u n e p r e m i è r e expér ience , on filtra à deux r e 
prises la solution sans réussir cependan t à lu i faire p e r d r e 
son apparence opal ine et on la p laça te l le quel le su r le 
dialyseur . Le sel de z inc ne ta rda pas à passer en g r a n d e 
quant i té et, au bou t de que lques h e u r e s , la l i q u e u r avait 
acquis déjà beaucoup plus de viscosité ; elle c o n t i n u a à 
a u g m e n t e r de consistance et finit pa r se p r e n d r e en u n e 
gelée opal ine semblab le à de l 'empois d ' a m i d o n . El le 
contenai t encore u n e petite quant i té de ch lo ru re de zinc 
qu ' i l nous fut impossible de sépare r , vu le nouve l état 
physique de la ma t i è r e . 

Soluble dans l 'acide acétique à l 'état d ' empois , elle 
ne se dissolvait p lus dans ce réactif u n e fois desséchée ; 
dans ce cas elle se présenta i t en f ragments v i t r eux et 
cassants . 

Évaporée à sec eu couche m i n c e , dans u n e capsu le de 
p la t ine , puis chauffée progress ivement avec p récau t ion , 
elle donna i t naissance à une mat iè re d ' un rouge grosei l le 
vif, r appe lan t la m u r e x i d c . La cou leu r ainsi fo rmée n 'a 
du reste aucune stabi l i té . Bien que cette réac t ion s 'ac
complisse à u n e t empéra tu re déjà é levée, r i e n n ' i n d i q u e 
encore qu 'on ait affaire à u n e subs tance d 'o r ig ine a n i 
m a l e . Ce n 'est qu 'à une t e m p é r a t u r e supé r i eu re q u e le 
produi t , se dé t ru isant en t i è remen t , dégage l ' o d e u r désa 
gréable des mat ières an imales torréfiées. 

Dans les expériences suivantes , nous p û m e s p r é y e n i r 
la formation de cette sorte d 'empois , en é t e n d a n t d a v a n 
tage d 'eau acidulée la solution de fibroïne et s u r t o u t en 
la chauffant p e n d a n t quelques ins tan ts , afin d ' en l eve r 
pa r le filtre les par t icules en suspens ion. E n p r e n a n t 
ces p récau t ions , on peut , au moyen d u d ia lyseur , s é 
parer la p resque totalité du ch lo ru re de z inc , et ob te 
n i r en définitive u n l iquide l impide , inco lo re , i n sa -
pide qui , pa r l 'évaporat ion au b a i n - m a r i e , laisse s u r les 
parois du vase qui le contient un vernis d u r et c a s san t . 
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M . C h a r l e s Gi ra rd , qu i a eu dans ces dern ie rs t emps 
l ' o c c a s i o n de r e p r e n d r e l ' é tude d u m ê m e sujet, est a r r ivé 
à f a i r e d e n o u v e l l e s observat ions fort in téressantes qu ' i l 
a b i e n v o u l u n o u s c o m m u n i q u e r . 

V o u l a n t év i te r a u t a n t que possible d ' a l t é re r la ma t i è re 
s o y e u s e l o r s de sa d issolut ion, cet h a b i l e chimiste ne. 
chau f fe l e c h l o r u r e de z inc qu ' à la t e m p é r a t u r e de 
4 0 - 5 0 ° et m e t fin à l ' opéra t ion q u a n d la fibroïne c o m 
m e n c e à p r e n d r e l 'aspect a l b u n n n e u x . I l ajoute alors 
u n e g r a n d e q u a n t i t é d ' e au , env i ron quinze fois le 
v o l u m e p r imi t i f , et ob t i en t la ma t i è r e soyeuse à l ' é ta t 
d e p r é c i p i t é . O n p e u t l aver celle-ci p a r décanta t ion , de 
façon à la d é b a r r a s s e r de la ma jeu re par t ie du sel de 
z i n c . 

L a m a t i è r e p réc ip i t ée se dissout fac i lement dans l ' a m 
m o n i a q u e en excès . L o r s q u e , dans cette solution a lca l ine , 
o n p a s s e des fils ou tissus de coton et q u ' o n les laisse 
s é c h e r à l ' a i r , la f ibre végéta le p r e n d u n peu de b r i l l a n t 
et a c q u i e r t l a p r o p r i é t é de se t e indre à la façon des t ex
t i l es a n i m a u x . 

Ce m ê m e p r é c i p i t é p rodu i t p a r l ' eau , é tan t recuei l l i su r 
u n f i l t re , offre e n c o r e cette pa r t i cu la r i t é de p r e n d r e p a r 
la de s s i cca t i on u n aspect v i t r eux . Desséché à 110-115°, 
il a p e r d u l a faculté de se d issoudre dans l ' a m m o 
n i a q u e . 

D e v a n t ces faits , u n e ques t ion se p ré sen te n a t u r e l l e 
m e n t à l ' e sp r i t . Ne serait-i l pas possible de r é g é n é r e r la 
so ie et d e la r a m e n e r à l 'é tat de fil? La solution d ' u n 
s e m b l a b l e p r o b l è m e offrirait sans doute beaucoup d ' i n t é 
r ê t a u p o i n t d e v u e i ndus t r i e l , pu i squ ' e l l e pe rme t t r a i t 
d e fa i re r e n t r e r d a n s la fabr icat ion tous les déchets de 
so i e , a p r è s q u ' i l s a u r a i e n t été refondus en que lque sorte 
à l a façon des m é t a u x . M a l h e u r e u s e m e n t il semble qu ' i l 
y a i t p e u à e s p é r e r de ce côté. 

A u j o u r d ' h u i on t i re par t i des vieux chiffons et au t res 
P E R S O Z . 7 
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f ragments d'étoffes de soie, en les effilochant m é c a n i 
quemen t , p o u r les faire servir à la p r épa ra t i on de fils 
grossiers mul t icolores r a p p e l a n t des schappcs . Mais cette 
opéra t ion, fort difficile et r e l a t ivement oné reuse , néces 
site l ' emplo i d 'appare i l s compl iqués . 

Dans le c o m m e n c e m e n t de Tannée d e r n i è r e , MM. F o m -
b o n n e et P o n c h o n , fabr icants dans l ' I sère , on t eu l ' idée 
de r édu i r e à Fétat pu lvé ru l en t la soie et tous ses déche t s 
et d ' app l iquer cette p o u d r e su r papiers et su r t i ssus , 
p o u r p r o d u i r e des effets de ve louté , c o m m e on en ob t i en t 
déjà avec la tontisse de l a i n e . L a division de la m a t i è r e 
a l ieu à l 'aide d 'un m o u l i n composé de deux cônes , le 
p r emie r c reux , le second p le in , m u n i s de l a m e s t r a n 
chantes et t o u r n a n t l 'un dans F a u t r e (1). 

Les déchets de soie n ' ayan t p lus a u c u n e v a l e u r c o m m e 
textiles pou r r a i en t aussi ê t re uti l isés c o m m e e n g r a i s fer
t i l isants . I l suffirait, en ce cas, de les soume t t r e à u n 
t ra i tement capable de r e n d r e l 'azote de la soie f ac i l emen t 
assimilable dans la végéta t ion. 

Sels de cuivre, de mercure, d'argent et d'or. — E n ce 
qui concerne les sels de cuivre, M. Lôwe a i n d i q u é r é 
c e m m e n t u n fait in téressant (2). Il a constaté que l a soie 
était très-soluble dans u n e l i q u e u r a lcal ine de cu iv re et de 
g lycér ine . Ce réactif exerce , para î t - i l , u n e ac t ion des p lus 
énerg iques , m ê m e é tendu d ' eau . Dans u n e l i q u e u r de 
ce gen re t rès -d i luée , la dissolution de la soie s'effectue 
avec l en t eu r , mais , lorsque la concen t ra t ion est p l u s 
g r a n d e , la soie se gonfle peu après l ' i m m e r s i o n e t finit 
pa r se dissoudre en g rande quan t i t é , p o u r d o n n e r u n l i 
qu ide épais qui passe difficilement à t ravers les filtres. 

L 'addi t ion d 'un acide dé t e rmine dans la l i q u e u r filtrée 
le dépôt d ' une gelée b l a n c h â t r e ; parfois cette s é p a r a t i o n 

(1) Brevet n° H86I2. 
(2) Polytechnisches Journal, t. CCXXIÍ, p. 274. 
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n e s e fait q u ' à la l o n g u e et la l i q u e u r p rend l ' apparence 
d ' u n e s o l u t i o n de gé la t ine refroidie . 

M . L ô w e a r e c o n n u que la l a i n e , le coton, le l in , e t c . , 
n e s o n t n u l l e m e n t a t t aqués , m ê m e après p lus ieurs 
h e u r e s , p a r son réactif, qu i pou r r a i t servir en consé
q u e n c e d a n s l ' ana lyse des tissus mixtes . La p répara t ion 
d e ce r éac t i f s 'opère de la façon su ivante : 

O n d i s s o u t 16 g r a m m e s de sulfate de cuivre p u r dans 
1 4 0 à 160 g r a m m e s d ' eau d i s t i l l é e ; on y ajoute 8 à 
1 0 g r a m m e s d e g lycé r ine p u r e (à 1,240 de densi té) . On 
fa i t a l o r s c o u l e r , gout te à gout te , dans le m é l a n g e u n e 
l e s s i v e c a u s t i q u e de soude , j u s q u ' à ce que le précipi té 
b l e u d ' h y d r a t e de cu ivre se rediasolve en t i è r emen t ; il 
f a u t év i t e r d ' e m p l o y e r u n excès d 'a lca l i . Cette l i q u e u r , 
i n t r o d u i t e d a n s des flacons b i e n b o u c h é s , p e u t se con- . 
s e r v e r i n d é f i n i m e n t sans a l t é ra t ion . 

L o r s q u ' o n i m p r è g n e un échan t i l lon de soie d ' une dis
s o l u t i o n m o y e n n e m e n t concen t rée d 'azotate de protoxyde 
d e mercure, et qu ' on l 'expose ensui te à u n e t e m p é r a t u r e 
d e 4 0 à 50° , on le voit , au bou t d ' un qua r t d ' h e u r e , 
p r e n d r e u n e t e in t e r o u g e - a m a r a n t e carac tér i s t ique . 

S i o n pas se de la soie dans u n e solution é t endue de 
c h l o r u r e d'or, p u i s d a n s u n ba in c h a u d d 'acide oxal i 
q u e , o n o b t i e n t s u r la fibre u n e réduc t ion d u méta l qui 
s e p r é s e n t e t a n t ô t avec u n e cou l eu r d ' un j a u n e pâ le , 
t a n t ô t , et le p l u s souven t , avec u n e teinte rose plus ou 
m o i n s v i o l a c é e . Toutefois cette expér ience ne condui t à 
a u c u n e a p p l i c a t i o n p r a t i q u e . 

M a i s o n p e u t a r r i v e r pa r la galvanoplas t ie à réa l iser 
s u r l a soie d e s effets de d o r u r e et d ' a rgen tu re tout à fait 
r e m a r q u a b l e s , g r â c e à u n e méta l l i sa t ion p réa lab le de la 
f i b r e p a r voie h u m i d e . 

D a n s ce b u t , o n i m b i b e la soie d ' une solution de n i 
t r a t e d ' a r g e n t , o n l a laisse sécher , puis on l 'expose aux 
v a p e u r s d ' u n e d isso lu t ion de phosphore dans le sulfure 
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de carbone ; on obt ient ainsi su r la fibre u n e l é g è r e 
couche d ' a rgen t , qui p e r m e t de p rocéde r ensui te à u n e 
a rgen tu re ou à u n e d o r u r e p lus complè te pa r les m o y e n s 
ga lvaniques ord ina i res . 

Au. d i re d 'un de nos p lus habi les ga lvanoplas tes (1), ce 
genre de métal l isat ion est si parfai t , q u ' u n cocon de ve r 
à soie p répa ré de la sorte peu t ê t re e n t i è r e m e n t dév idé 
sans que le fil qu 'on en re t i re cesse d 'ê t re bon c o n d u c t e u r 
de l 'é lectr ici té . Ce fil fait dévier i n s t a n t a n é m e n t l ' a i 
gui l le du ga lvanomèt re , q u a n d il sert de r h é o p h o r e 
en t re la. pile et cet i n s t r u m e n t . 

M. Roseleur dit avoir v u des flottes de soie g r é g e 
recouver tes , sur semblab le méta l l i sa t ion , d ' u n e c o u c h e 
de cuivre t e l l ement mince et un i fo rme que l e u r f lexibil i té 
.en était à peine a l té rée . Ces m ê m e s écheveaux é ta i en t p r o 
pres à recevoir de nouveaux dépôts d 'or et d ' a rgen t , m a i s , 
vu l ' impossibil i té de tout décapage a n t é r i e u r , la d o r u r e 
et l ' a rgen tu re laissaient b e a u c o u p à dé s i r e r . 

Le m ê m e au teu r par le éga l emen t de b l o n d e s et de 
dentel les ainsi cuivrées , dorées et a rgen tées , q u i n ' a 
vaient p resque r ien p e r d u de l e u r souplesse p r i m i t i v e . 
On pouvait m ê m e b r u n i r cer ta ines par t ies de ces objets 
et é tabl i r de cette façon des contrastes de m a t e t d e 
b r i l l an t . 

matières colorantes. — Enf in , la soie est, p a r m i les 
texti les, u n de ceux qui s ' emparen t avec le p lus de faci l i té 
des mat iè res colorantes . E l le peu t , souvent sans l e s e 
cours d ' aucun m o r d a n t , les fixer d ' u n e m a n i è r e d u r a b l e . 
Toutefois elle a, en géné ra l , m o i n s d'affinité q u e .la 
la ine pour les mat ières colorantes o rgan iques , et m o i n s 
que le coton p o u r les couleurs m i n é r a l e s . 

El le se laisse péné t r e r plus fac i lement que la l a i n e p a r 
les pr incipes t inctor iaux, qui ne se fixent r é e l l e m e n t q u ' à 

(1) Roseleur, Guide pratique du doreur, de l'argenteur, etc . , 1866, 
p. 3oi . 
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INFLUENCE DES MATIÈRES COLORANTES. 101 

l a s u r f a c e de cette d e r n i è r e . I l en résul te q u e , p o u r obte
n i r l a m ê m e t e in t e , u n cramois i , pa r exemple , su r la 
l a i n e e t s u r la soie, il faut employer deux fois p lus de 
c o u l e u r p o u r la seconde que p o u r la p r e m i è r e . 

M a i s ce son t s u r t o u t les as t r ingents que la soie peu t 
a b s o r b e r e n p ropor t i on t rès - impor tan te et de façon à 
a u g m e n t e r de poids cons idé rab lemen t . Aussi la noix de 
g a l l e , l e c a c h o u , le dividivi , l 'extrai t de châ ta ign ie r , ce 
d e r n i e r s u r t o u t , sont - i l s j o u r n e l l e m e n t en usage dans la 
t e i n t u r e e n n o i r (Voy. c h a p . vm). 

M . G i l l e t - P i e r r o n a fait, a u microscope , u n e é tude i n 
t é r e s s a n t e s u r ce pouvoi r abso rban t de la soie. 11 a cons
t a t é n o t a m m e n t , en ce qu i concerne la fibre décreusée , 
l e s fai ts s u i v a n t s (1) : 

L o r s q u ' o n n e laisse la soie que peu de t emps dans u n 
b a i n d e t e i n t u r e , la pa r t i e ex té r ieure seule se colore . 
L a m a t i è r e t i n c t o r i a l e pénè t r e d ' au t an t p lus p r o m p t e -
m e n t q u ' e l l e est p l u s so lub le et que le ba in est p lus 
c h a u d . 

L a soie é t a n t t e in te à la surface s e u l e m e n t , on peu t 
fa i re p a r v e n i r le c o l o r a n t j u s q u ' a u cen t r e , en la m a i n t e 
n a n t d a n s d e l ' e a u c h a u d e u n t emps suffisant. Le délai 
n é c e s s a i r e p o u r cet te d i s sémina t ion est d ' a u t a n t p lus 
l o n g q u e l a s u b s t a n c e est m o i n s so luble dans l ' e au . 

U n e soie é t a n t t e in te a u p o u r t o u r s eu l emen t , si on la 
p l o n g e d a n s u n b a i n d ' u n e au t re cou l eu r so lub le , cette 
d e r n i è r e c o u l e u r p é n è t r e n é a n m o i n s j u s q u ' a u cen t re , 
q u ' e l l e t e i n t d e sa n u a n c e p r o p r e ; le p o u r t o u r présente 
a l o r s u n e n u a n c e m i x t e . Si l 'on t e in t de la soie dans u n 
m é l a n g e de d e u x c o u l e u r s de solubi l i té très-différente et 
q u ' o n l 'y la i sse u n t e m p s suffisant, on obt ient encore le 
m ê m e r é s u l t a t . C'est ce qu i a r r ive , p a r exemple , avec u n 
m é l a n g e d e carthame et de carmin d'indigo, ou de bleu 

(1) Considérations sur la teinture en noir delà soie, p. 10. 
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d'aniline, soluble dans l 'alcool, et de fuchsine. D a n s l e 
p r e m i e r cas, c'est le b l eu qu i pénè t r e j u s q u ' a u c œ u r d e 
la fibre ; dans le deux ième cas, c'est le r o u g e . 

La soie, déjà i m p r é g n é e d 'une cou leu r j u s q u ' a u c e n 
t r e , peu t absorber u n e au t re cou l eu r éga l emen t j u s q u ' a u 
c e n t r e ; elle présente alors u n e te in te mix te u n i f o r m e . 
— Exemples : acide picrique et carmin d'indigo, car-
thame et bleu d'aniline. 

L a soie, i m p r é g n é e d ' une subs tance j u s q u ' a u c e n t r e , 
peu t en absorber une au t r e , cette au t r e r éag i s san t s u r l a 
p r e m i è r e . — Exemple : rouille savonné, pu i s noix de 
galle (produisant du no i r pa r l e u r combina i son ) . 

Quan t à la soie roui l lée et savonnée , il est i n t é r e s s a n t 
de r e m a r q u e r de quel le façon el le se compor t e e n p r é 
sence du cyanure j a u n e . 

P longée dans une solution ac idulée et froide de ce se l , 
elle n'offre, m ê m e après v ing t -qua t re h e u r e s d ' i m m e r 
sion, q u ' u n e t rès-mince auréo le b l e u e , l ' i n t é r i e u r a y a n t 
conservé la cou leur de la soie rou i l l ée . 

Une immers ion de deux h e u r e s dans u n 1aain de cya
n u r e chauffé à 55°, donne l ieu à u n e forte a u r é o l e 
b l e u e , le centre de la fibre ayan t conservé l a t e in t e 
de la soie roui l lée ou p résen tan t u n e te in te l é g è r e m e n t 
ve rdà t re . 

Si l ' immers ion dure c inq à six h e u r e s , à l a m ê m e 
t e m p é r a t u r e , la couleur devient u n i f o r m é m e n t b l e u e 
j u s q u ' a u cen t r e . 

M. Gillet fait r e m a r q u e r q u e , dans la p r a t i q u e , o n n e 
b leu té pas j u s q u ' à ce degré . Le résu l ta t o b t e n u n ' e n se
ra i t pas me i l l eu r , tandis q u e la quan t i t é de c y a n u r e e m 
ployée serai t beaucoup p lus cons idé rab le , s u r t o u t à 
cause de la décomposi t ion qu i s 'opérerai t , sous l ' i n f l u e n c e 
de l 'acide et de la cha leur , d u r a n t u n e aussi l o n g u e é b u l -
l i t ion. 

Une soie, b leu tée à son pou r tou r , é tan t la issée d o u z e 
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h e u r e s d a n s de l ' e au chauffée à 95°, la couche de b l e u ne 
s ' é t e n d p a s ve r s le cen t r e , et n ' a u g m e n t e pas d 'épais
s e u r . 

D ' a i l l e u r s , u n e couche de b l e u de Prusse n ' e m p ê c h e 
p a s d ' a u t r e s é l é m e n t s de p é n é t r e r j u s q u ' a u cent re de la 
fibre e t d e r é a g i r su r le fer fixé à l ' i n t é r i eu r . 

O n n e s a u r a i t d é t e r m i n e r le n o m b r e des substances 
q u i p e u v e n t ê t re absorbées p a r la soie et la péné t r e r 
s u c c e s s i v e m e n t , soit en se j ux t aposan t , soit en réagissant 
l e s u n e s s u r les au t r e s ; ce n o m b r e doit ê t re assez g r a n d , 
m a i s u n e t e m p é r a t u r e élevée est p r e sque toujours n é 
c e s s a i r e p o u r faci l i ter l ' absorp t ion . 

Q u a n t à l a soie é c r u e , M. Gi l le t -P ier ron a constaté 
q u ' e l l e se la isse é g a l e m e n t p é n é t r e r j u s q u ' a u cen t re p a r 
l e b a i n d e r o u i l l e . Les t r a i t emen t s u l t é r i eu r s , p a r la 
s o u d e , à f roid , p a r le cyanu re j a u n e ac idu lé , pu is p a r u n 
s e c o n d b a i n de rou i l l e , enfin l ' enga l lage p o u r a r r ive r 
a u n o i r , gon f l en t fo r t emen t le g rès , le r e n d e n t de p lus 
e n p l u s f r i ab le et font qu ' i l se dé tache faci lement de la 
s o i e , s u r t o u t l o r s q u ' o n exerce u n e t rac t ion sur le b r i n 
p o u r l e r o m p r e . 
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CHAPITRE IV 

CONDITIONNEMENT 

Les te rmes conditionnement, Condition des soies, son t 
i nconnus à la p lus g r ande par t ie d u pub l i c , et p a r m i les 
personnes qui en c o m p r e n n e n t le sens, p lus ieurs e n i g n o 
r en t ce r t a inement l 'o r ig ine . Une explicat ion à ce t é g a r d 
nous para î t donc nécessaire ; nous la ferons p r é c é d e r de 
quelques considérat ions ind i spensab les . 

Ainsi qu 'on l 'a vu plus h a u t , la soie est u n e s u b s t a n c e 
t rès -hygromét r ique . El le cont ient n o r m a l e m e n t , d a n s les 
circonstances ord ina i res , u n e cer ta ine p ropo r t i o n d ' e a u , 
sujette à subir d 'a i l leurs des écarts t rès -notables . O n s ' en 
r end compte faci lement en observant , à l 'a ide d e l a b a 
lance , les var ia t ions de poids que peu t a c c u s e r u n e 
m ê m e par t ie de soie, selon les inf luences a u x q u e l l e s 
elle a été soumise . E n effet, su ivant que cette soie a s é 
j o u r n é dans un endroi t sec ou dans u n loca l h u m i d e , 
les résul ta ts de la pesée sont sens ib lemen t d i f f é ren t s . 
S'il s 'agit, p a r exemple , d ' une ba l l e u n p e u for te , c o m m e 
celles d u c o m m e r c e , ce n 'est pas s e u l e m e n t p a r g r a m 
mes , mais pa r k i l og rammes que se chiffrent ces d i f fé ren
ces, au b o u t de que lque t emps , c 'est-à-dire q u a n d l ' é q u i 
l ibre a p u se p rodu i re en t re l 'état h y g r o m é t r i q u e d e la 
masse ent ière et celui de l 'a i r a m b i a n t . 
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O n cons ta te donc que la m ê m e bal le présente , p a r l e s 
t e m p s h u m i d e s par t i cu l ie r s à cer taines saisons, u n poids 
b i e n s u p é r i e u r à celui qu 'e l le accuse pendan t les c h a 
l e u r s de l 'é té ou d u r a n t cer ta ins jours d ' un froid très-sec 
e n h i v e r . 

L ' i n f l u e n c e des couran t s d 'a i r ne saurai t non plus être 
négligée. Ains i , l o r s q u ' u n e bal le de soie a pa rcou ru u n 
t r a j e t u n p e u cons idérab le en c h e m i n de fer, on r e m a r 
q u e p r e s q u e tou jours qu 'e l le pèse moins à l 'arr ivée 
q u ' a u d é p a r t . 

O n conçoi t , d ' après ces observat ions , combien l 'état 
h y g r o m é t r i q u e des magas ins dans lesquels on conserve 
l a soie p e u t modif ier le poids de cette fibre. Depuis long
t e m p s , ce fait é tai t c o n n u ; aussi le commerce avait- i l 
c h e r c h é à se p r é m u n i r contre les r i sques d ' une d iminu 
t i o n de po ids de la précieuse m a t i è r e , en évitant de la 
p l a c e r d a n s des endro i t s t rop secs. Ma lheu reusemen t , on 
n e s ' a r r ê t a p a s toujours à cette ju s t e m e s u r e , et on se 
l a i s sa e n t r a î n e r parfois à bénéficier d ' u n gain facile et 
i l l i c i t e , e n exposan t la m a r c h a n d i s e dans des locaux tou
j o u r s h u m i d e s , des caves, des sous-sols , des r e z - d e -
c h a u s s é e , q u ' o n p r e n a i t a u besoin la p récau t ion d ' a r r o 
s e r p o u r p l u s de sû re t é . Quel le ten ta t ion , en effet, pour 
u n c o m m e r ç a n t , d 'avoir à sa disposit ion le moyen d 'aug
m e n t e r l e po ids d ' u n ar t ic le fort che r , sans y toucher , 
p o u r a in s i d i r e , et sans que r i en puisse laisser soupçon
n e r de sa p a r t la m o i n d r e f raude . 

D e t o u t t e m p s , et su r tou t autrefois , la soie a eu u n e 
g r a n d e v a l e u r ; i m m é d i a t e m e n t avan t la gue r r e de 1870, 
c e r t a i n e s g r é g e s fines, de qua l i t é except ionnel le , é ta ient 
e s t i m é e s à P a r i s 175. f rancs le k i l o g r a m m e , soit p resque 
les s e p t - h u i t i è m e s d u pr ix de l ' a rgen t fin. 

O n s ' i m a g i n e r a donc sans peine que des contesta
t i o n s p e r p é t u e l l e s deva ien t s 'élever en t re ache teur s et 
v e n d e u r s , r e l a t i v e m e n t à u n e m a r c h a n d i s e su r l 'é ta t 
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de laque l le on pouvai t tou jours concevoir des dou te s . 
C'est p o u r me t t r e fin à ces difficultés, et aussi p o u r 

mora l i se r le c o m m e r c e , q u ' o n eu t l ' idée d ' é t ab l i r à 
T u r i n d ' abord , en 1750, pu is à L y o n , à S a i n t - E t i e n n e 
et à Sa in t -Chamond , enfin su r q u e l q u e s au t r e s g r a n d s 
marchés de soie, de vastes salles, mises p a r des e n 
t r e p r e n e u r s privés à la disposition des négoc i an t s . Ces 
magas ins , si tués a u t a n t que possible à l ' ab r i des va r i a 
tions a tmosphé r iques , é taient m a i n t e n u s c o n s t a m m e n t , 
à l 'aide de calorifères, à u n e t e m p é r a t u r e d é t e r m i n é e . 
Les bal les de soie, objets d ' une t ransac t ion , é ta ien t a p 
portées dans ces locaux, ouvertes e n t i è r e m e n t , et l e u r 
con tenu étalé à l ' a i r a m b i a n t d u r a n t u n délai r é g l e m e n 
taire (deux ou trois jours ) , afin d ' a r r ive r a u d e g r é de 
dessiccation vou lu . On avait a lors , ou d u moins on croyai t 
avoir, des garant ies quan t à l 'état de la m a r c h a n d i s e , 
et on disait qu 'e l le se t rouvai t dans de bonnes conditions. 
On pesait donc celle-ci et le m a r c h é étai t conc lu d ' a p r è s 
le poids ainsi é tabl i . 

Pa r u n s ingul ier caprice d u l angage , les l o c a u x q u i 
servaient à celte espèce de contrôle r e ç u r e n t p a r e x 
tension le n o m de Conditions, t andis que l ' é p r e u v e e l l e -
m ê m e de ce contrôle fut appelée conditionnement. 

Cela dit , nous pour r ions abo rde r i m m é d i a t e m e n t 
l 'é tude des opérat ions pra t iquées a u j o u r d ' h u i d a n s les 
Condit ions, mais nous pensons qu ' i l n 'es t pas sans i n t é 
rê t de passer en revue les diverses mé thodes q u i on t é té 
suivies p o u r ce genre d'essai et les p rogrès accompl i s 
successivement dans cette voie j u s q u ' à nos j o u r s . Auss i 
b ien cette é tude n ' a - t -e l le pas encore été faite, à n o t r e 
connaissance, et peut-el le se r é s u m e r en q u e l q u e s p a 
ges. 

Création des Conditions officielles. — C'est e n 1805 
que commença l 'organisat ion des Condi t ions offi
cielles en F r a n c e . P a r u n décret en date du 13 a v r i l de 
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l a d i t e a n n é e (23 g e r m i n a l an XIII ) , le g o u v e r n e m e n t 
s u p p r i m a d a n s la vil le de Lyon les é tabl issements de 
c o n d i t i o n n e m e n t t e n u s p a r des e n t r e p r e n e u r s pr ivés , en 
i n d e m n i s a n t d ' a i l l eu r s ces d e r n i e r s , et décida la c réa t ion 
e n ce t t e v i l l e d ' u n e seule Condi t ion pub l ique fonct ion
n a n t sous l a su rve i l l ance de la C h a m b r e de c o m m e r c e . 
N o u s e x t r a y o n s de ce d o c u m e n t les p r inc ipaux articles (1). 
I l s p e r m e t t r o n t de j u g e r des moyens d ' expér imenta t ion 
a u x q u e l s o n ava i t r e c o u r s . 

« A r t . 3 . — On établira dans les chambres destinées à cette 
cond i t i on pub l ique , par le moyen de poêles ou fourneaux, 
u n e c h a l e u r constante de 16 à 17° du thermomètre de 
R é a u m u r , lo r sque le baromètre sera à 27 ou à 28 pouces ; 
à 18°, l o r sque le baromètre sera à 27 pouces ; et à 19 
o u 20 , lo rsque le baromètre sera entre 26 et 27 pou
ce s , afin q u e l 'excédant de chaleur soit capable d'absorber 
l ' a u g m e n t a t i o n d 'humidité de l 'atmosphère désignée p a r l a 
s i tua t ion d u ba romèt re (2). Si l'on peut parvenir à construire 
u n h y g r o m è t r e d 'une graduation sûre et comparative, on en 
fera u s a g e de préférence au baromètre . 

Ar t . 4 . — P o u r éviter tout soupçon d'infidélité, et pour que 
c e u x qu i déposeront leurs soies à cette condition publique 
so ien t sûrs qu' i l n 'en sera jamais distrait la moindre portion, 
o n m e t t r a la soie dans des caisses entourées d'un grillage en 
fil de fer t issu et qui seront assez grandes pour contenir cent 
à cen t vingt livres de soie, de façon que tous les matteaux 
so ien t r angés dans les tiroirs les uns à côté des autres, et 
j a m a i s l 'un sur l ' aut re , afin que la chaleur communique éga
l e m e n t p a r t o u t . 

(1) Ce décret fut successivement modifié par ceux des 17 avril 1806, 
2 février 1809, 5 août 1813 et par les ordonnances royales des 17 
m a r s 1819, 30 août 1820, 26 juillet 1829, et 16 juin 1832. 

Des" établissements semblables furent créés à Avignon en 1803, 
et à Saint-Étienne en 1808. 

(2) Le règlement de la condition de Saint-Ëtienne de 1808 porte 
q u e la température des salles sera constamment maintenue entre 
18 et 20° du thermomètre Réaumur, quelle que soit la situation 
d u baromètre . 
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Art. 5. — II y aura vingt ou trente de ces caisses, même 
davantage, si la promptitude du service public l'exige : elles 
seront portées par des pieds de six pouces de hauteur, afin 
qu'il y ait cette distance depuis la soie jusqu'au carrelage : 
chaque caisse aura un numéro à côté duquel sera marquée 
la quantité de soie qu'elle pourra contenir. 

Art. 6. —La soie sera rangée dans ces caisses en présence 
de celui qui l'apportera ; après quoi, il la fermera et y appo
sera son cachet, qui ne pourra être défait que par celui qui 
rapportera la reconnaissance, en venant retirer ladite soie 
au bout de vingt-quatre heures. 

Art. 7. — Le directeur de la condition publique ou ses 
préposés seront obligés de tenir un registre coté et parafé 
sur lequel sera inscrite la soie apportée à la condition : on y 
mettra la date de l'année et du jour, de môme que l'heure 
de son entrée à la condition, le nom du vendeur, celui de 
l'acheteur, le numéro et la marque du ballot, s'il y en a, la 
quantité de la soie, le poids net, et enfin le numéro de la 
caisse dans laquelle on la mettra conditionner, et on délivrera 
au déposant une reconnaissance parfaitement conforme. 

Art. 8. — Lorsqu'il y aura vingt-quatre heures révolues 
depuis le dépôt de la soie à la condition, le déposant sera 
obligé de la retirer. On reconnaîtra devant lui le nouveau 
poids ; on l'ajoutera à sa reconnaissance, de môme qu'au re
gistre sur lequel il signera le retiré. 

Art. 9. — A défaut, par le déposant, de venir retirer la soie 
au terme de vingt-quatre heures qui vient d'être fixé par 
l'article précédent, il sera libre au directeur ou à ses prépo
sés avec la vingt-cinquième heure révolue, de rompre le pa
quet et reconnaître son nouveau poids, qui sera couché sur 
le registre pour être mis conforme, sur la reconnaissance 
qu'on doit apporter lorsqu'on viendra retirer ladite soie. 

Art. 10. — Tout acheteur ou vendeur pourra exiger que 
la soie vendue soit mise à la condition publique, et l'un et 
l'autre seront obligés de s'en rapporter à la déclaration qui 
leur sera délivrée pour la fixation du poids de la soie, après 
qu'elle aura subi la condition : les registres et la déclaration 
conformes feront foi, et serviront de règle en cas de discussion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Art. 11 . — Lorsqu'un particulier recevra de dehors un bal
lo t de soie pour son compte, il pourra exiger qu'il soit porté, 
a u sortir de la douane, à la condition publique, et le poids 
q u i e n résultera sera fait vis-à-vis du vendeur et de l'acheteur. 

Art. 12. — 11 sera payé moitié par le vendeur, et moitié 
par l 'acheteur, pour chaque partie de soie mise à la condi
t i o n , 0 fr. 20 par kilogramme. 

Lorsque les ballots ou parties de soie se trouveront au-
des sous de vingt-cinq kilogrammes, il sera toujours payé 
1 fr. 25 . 

Art. 13. — Tout acheteur pourra exiger que les masses de 
t rame de pays ou étrangères qui sont pour l'ordinaire fort 
serrées , soient dénouées et déployées avant de les mettre en 
condi t ion; et pour lors, il sera payé par ledit acheteur 
0 fr. 05 de plus par kilogramme de soie pour cet excédant 
de main-d'œuvre. 

Art. 14. — Lorsque, dans les vingt-quatre heures ci-des
sus fixées pour la condition, la soie aura diminué de 3 p. cent 
(preuve d'un excès d'humidité qu'un jour entier ne saurait 
détruire), elle subira une seconde condition de vingt-quatre 
heures , et pour lors le vendeur seul sera obligé de payer 
les frais de cette seconde condition, qui seront les mêmes 
que pour la première, c'est-à-dire 0 fr. 20 par kilogramme. 

Art. 15. — La déclaration ou reconnaissance qui sera dé
livrée, fera mention de la somme qui aura été payée pour le 
prix de la condition, et portera la quittance. 

Art. 16. — N'entendons, par ces présentes-, gêner en au
c u n e manière la liberté du commerce, et voulons qu'il soit 
ent ièrement libre à un chacun d'envoyer ses soies à la con
dit ion publique. 

Art. 17. -— Il sera accordé à chaque entrepreneur de con
dition actuellement existante, et non employé dans l'orga
nisat ion actuelle, une indemnité de neuf mille francs, qui 
sera acquittée par six en six ans, sur le produit de la condi
t ion publ ique. » 

Q u e l q u e rat ionnel que parût d'abord le mode de des
s i c c a t i o n décrit plus haut, l'expérience ne tarda pas à en 
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faire r econna î t r e les imperfec t ions , t rop souven t c o n f i r 
mées d 'a i l leurs pa r les r éc lamat ions incessantes d u c o m 
merce . 

On t rouve l 'exposé détai l lé de ces n o m b r e u x i n c o n v é 
nients dans une notice pub l i ée , en 1842, p a r les so ins d e 
la C h a m b r e de c o m m e r c e de Lyon . Nous c royons u t i l e 
de les re la te r ici , et à p e u p rès dans les t e r m e s m ê m e s 
du r appor t . 

Lorsque le ven t soufflait du n o r d , et que le t e m p s 
était sec, la soie se desséchait b e a u c o u p , et les b a l l o t s 
d 'organs in devaient f r é q u e m m e n t sub i r u n s econd c o n 
d i t ionnement de v ingt -quat re ou de q u a r a n t e - h u i t h e u 
r e s ; le v e n d e u r se p la ignai t alors que ses i n t é r ê t s é t a i e n t 
lésés pa r u n e dessiccation t rop r i gou reuse . A u c o n t r a i r e , 
s'il faisait u n t emps h u m i d e , a c c o m p a g n é de v e n t d u 
mid i , de pluie ou de b r o u i l l a r d s , l'effet i nve r se ava i t 
l i e u ; la soie ne se cond i t ionna i t po in t , n e s écha i t p a s , 
et l ' ache teur éprouvai t u n p ré jud ice no tab le e n p a y a n t 
u n excédant d 'eau de 2 à 3 p o u r 100. 

On r e m a r q u a i t aussi q u ' à t e m p é r a t u r e é g a l e , l a soie 
perdai t beaucoup p lus à la Condi t ion , lo r squ ' i l y a v a i t 
peu de marchand i ses dans l ' é tab l i ssement , c ' es t -à -d i re 
lorsque toutes les cases d 'une m ê m e salle n ' é t a i e n t p o i n t 
garnies : elle subissait u n e d i m i n u t i o n m o i n d r e d a n s 
le cas con t ra i re . 

D a n s la m ê m e salle, on pouvai t cons ta ter e n c o r e q u e 
les ballots séchaient p lus ou mo ins , selon l e u r pos i t i on 
par r appor t aux poêles, aux por tes , a u x f e n ê t r e s , a u x 
soupapes établies pour le r enouve l l emen t de l ' a i r . Ceux 
qui é ta ient placés près des por tes , se t r o u v a n t n a t u r e l l e 
m e n t p lus exposés aux courants d 'a i r , p a r su i te d e l ' e n 
t rée f réquente des employés de service, p e r d a i e n t p l u s 
d 'humid i t é que ceux qu ' on avait étalés dans les a n g l e s 
des salles ou lo in de toute ouve r tu re . P a r e x e m p l e , i l 
arr ivai t que deux bal lo ts d 'o rgans in , de m ê m e so ie e t 
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p r o v e n a n t d u m ê m e a te l ie r de m o u l i n a g e , condi t ionnés 
s i m u l t a n é m e n t , m a i s l ' un dans la case la p lus r app rochée 
d e l a p o r t e d ' e n t r é e , et l ' au t r e dans celle qu i en était le 
p l u s é l o i g n é e , so r t a i en t de l ' é t ab l i s sement avec u n e dif
f é r e n c e d e p e r t e de 3 p o u r 100. Le p r e m i e r bal lot 
a v a i t s é c h é b e a u c o u p plus que le second, p a r l e seul effet 
d e sa p o s i t i o n , e t i l était exposé à sub i r , con fo rmémen t 
a u r è g l e m e n t , u n n o u v e a u c o n d i t i o n n e m e n t de v ing t -
q u a t r e o u d e q u a r a n t e - h u i t h e u r e s , a u q u e l le second 
b a l l o t n ' é t a i t p a s assujet t i . C'était là , sans cont redi t , un 
t r è s - g r a v e i n c o n v é n i e n t , qu i devai t a m e n e r de fréquentes 
p e r t u r b a t i o n s d a n s les ca lculs d u v e n d e u r et de l ' ache 
t e u r r e l a t i v e m e n t a u p r ix de r ev ien t . 

D ' a u t r e p a r t , c o m m e les salles con tena ien t u n assez 
g r a n d n o m b r e de cases, l ' a r r ivée et le p l a c e m e n t con t i 
n u e l d e b a l l o t s n o u v e a u x appor t a i en t à chaque ins tan t 
d e l ' h u m i d i t é . Ce l le -c i é tai t abso rbée p a r les soies dont 
l e c o n d i t i o n n e m e n t a l la i t finir, et en a u g m e n t a i t le 
p o i d s : d e so r t e q u ' u n ba l lo t pouvai t se t rouver sensible
m e n t m o i n s sec a u m o m e n t de sa levée que deux ou 
t r o i s h e u r e s a u p a r a v a n t . 

I l a r r i v a i t m ê m e q u e tel ba l lo t d ' o rgans in , en t ra in de 
s u b i r l e s e c o n d c o n d i t i o n n e m e n t de v ing t -qua t r e h e u r e s , 
d i t repassage, ab so rba i t u n e par t ie de l ' humid i t é dont 
l ' a i r a m b i a n t , p a r u n e cause ou p a r u n e a u t r e , s 'était su 
b i t e m e n t c h a r g é , et se t rouva i t sor t i r , après q u a r a n t e -
h u i t h e u r e s , avec m o i n s de pe r t e qu ' i l n ' e n eût présenté 
à l a fin d e s v i n g t - q u a t r e p r e m i è r e s . 

D ' a u t r e s fois e n c o r e le ba l lo t , levé à la fin du temps 
p r e s c r i t p o u r l e c o n d i t i o n n e m e n t , n ' é t a n t pas i m m é d i a 
t e m e n t r e t i r é p a r son p r o p r i é t a i r e , cont inuai t à sécher 
d a n s l e m a g a s i n d ' en t r epô t de la Condi t ion. Cette n o u 
v e l l e d i m i n u t i o n de poids créai t u n jus te motif de m é 
c o n t e n t e m e n t , et pouva i t d o n n e r des doutes sur l ' in tégr i té 
d e s e m p l o y é s de l ' é t ab l i s semen t . 
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Ces différents inconvén ien t s se p ré sen ta i en t f r é q u e m 
men t ; tous avaient p o u r or ig ine l 'avidi té de la soie p o u r 
l 'eau. Des expér iences ont d é m o n t r é , en effet, que cette 
ma t i è re , à l 'é tat n a t u r e l et dans les pays les p lus secs, 
cont ient n o r m a l e m e n t une quan t i t é d ' eau q u i , en géné 
ra l , n 'est pas m o i n d r e de dix pour cen t de son poids . Ce
p e n d a n t pa r des moyens artificiels, et s i m p l e m e n t en 
la suspendan t dans u n e a t m o s p h è r e h u m i d e , on peu t 
lu i en faire absorber des p ropor t ions b e a u c o u p p lus con
s idérables . Il ne faut donc pas s ' é tonner qu ' e l l e offrît t an t 
d ' i r régula r i t és dans son c o n d i t i o n n e m e n t p a r la m é t h o d e 
alors suivie . 

On avait c ru p e n d a n t l ong t emps que la soie sortai t 
de la Condit ion p u b l i q u e à peu p rès c o m p l è t e m e n t sè
che , tandis qu 'e l l e re tena i t encore 10 à 12 p o u r 100 
d 'eau, et souvent davan tage , ainsi que le d é m o n t r è r e n t 
des expériences de dessiccation faites su r des m a t t e a u x 
de soie venan t de sub i r l ' ép reuve officielle. 

Ces var ia t ions dans les effets d u c o n d i t i o n n e m e n t , 
suivant que le t emps était sec ou h u m i d e , d o n n a i e n t en
core l ieu à des difficultés d ' u n au t r e g e n r e . Les consom
ma teu r s a t t enda ien t au t an t que possible , p o u r faire l eurs 
achats , que le vent soufflât d u n o r d , et que le b a r o m è 
t re se mî t au b e a u . Lorsque ce t e m p s , favorable p o u r 
un cond i t ionnement r i goureux , a r r iva i t , tous ache ta i en t 
à la fois. L 'é tabl i ssement , suffisant p o u r des t r a n s a c t i o n s 
régul ières , ne l 'était p lus lo r squ 'on y appor ta i t u n t r è s -
g r a n d n o m b r e de bal lo ts ; en ce cas, le d i r e c t e u r étai t 
obligé de ga rder dix, douze, qu inze j ou r s m ê m e , des soies 
presque toujours i m p a t i e m m e n t a t tendues par le f abr ican t . 

Les commandes de l ' é t ranger , qui d 'o rd ina i re v i e n n e n t 
s imu l t anémen t à des époques fixes de l ' ann ée et d o n 
nent l ieu à de n o m b r e u x achats , occas ionna ien t auss i d e 
l ' encombrement à la Condit ion, et pa r c o n s é q u e n t l e s 
m ê m e s re tards . 
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HISTORIQUE. H3 

I n d é p e n d a m m e n t de la per te d ' intérêt qu i résul ta i t 
d e ce t t e c i r cons t ance , le fabricant éprouvai t u n p r é 
j u d i c e p l u s no tab le encore . E n effet, on ne lu i accorde 
p r e s q u e tou jou r s que le délai le p lus court possible, pour 
l ' e x é c u t i o n des c o m m a n d e s et p o u r l eu r l ivraison, et ce 
d é l a i est r i g o u r e u x . S'il le dépasse de que lques jou r s seu
l e m e n t , i l s 'expose à voir la ma rchand i s e laissée pour 
c o m p t e e t p a r su i te à cou r i r des r i sques sér ieux. Comme 
i l n e p e u t s ' approv i s ionner d ' avance , i gnoran t la qual i té 
e t l e t i t r e de la soie qu ' i l devra employer , il lu i impor te 
e s s e n t i e l l e m e n t d 'ê t re en m e s u r e de disposer i m m é 
d i a t e m e n t des ma t i è r e s p r emiè re s qu ' i l achè te . 

L e m a r c h a n d de soies et Je mou l in i e r propr ié ta i re 
sou f f r a i en t auss i de ces l en t eu r s de la Condit ion, car ils 
n e p o u v a i e n t r é g l e r l e u r compte de vente q u ' a p r è s que 
c e t é t a b l i s s e m e n t avait fixé le poids à facturer . 

L a m a n i è r e d o n t on disposait les soies dans la Condi
t i o n , a i n s i q u e n o u s l 'avons expl iqué , nécessitait des 
m a n i p u l a t i o n s q u i les exposaient à u n e avarie désignée 
s o u s l e n o m de càapelé. E n les p l açan t su r des t r ing les , 
o u d e s c a d r e s en gr i l l ages de fer, de m ê m e q u ' e n les r e 
t i r a n t , o n r i s q u a i t , q u e l q u e s soins que l 'on pr î t , de 
c a s s e r o u d ' é r a i l l e r des b r i n s . De là, dé tér iora t ion d ' une 
p a r t i e d e s flottes q u e le fabr ican t faisait lever , lors de la 
m i s e e n m a i n s , e t r e n d r e à son v e n d e u r . Il y avait donc 
u n d é c h e t , u n e p e r t e , qui r e t omba i t à la cha rge de ce 
d e r n i e r , e t p a r c o n t r e - c o u p su r le m o u l i n i e r . 

E n f i n , e n d e h o r s des i nconvén ien t s que nous avons 
s i g n a l é s d a n s ce sys tème de c o n d i t i o n n e m e n t , la santé 
d e s e m p l o y é s p o u v a i t se t rouver g r a v e m e n t a t te in te . Il 
r é g n a i t e n effet, d a n s les sa l les , e n raison d u degré de 
c h a l e u r assez é levé q u ' o n devai t y m a i n t e n i r , u n e t e m 
p é r a t u r e s è c h e et m a l s a i n e . L'îiir qu ' on y resp i ra i t étai t 
c h a r g é d ' é m a n a t i o n s , souven t dé lé tè res , qui se dégagea ien t 
d e s so ie s c o n t e n a n t d u savon , de l ' hu i l e ou d ' au t res s u b -

P E U S O Z . · g 
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stances é t rangères ; en ou t r e , il tenai t en suspension une 
poussière fine, con t inue l l emen t soulevée par l e mouve 
m e n t qu 'occas ionnaient l ' a r r ivée , le p l acemen t ou l a l evée 
des ba l lo ts . A u c u n e vent i la t ion sensible , a u c u n renouve l 
l e m e n t d 'a i r n ' ava i t l ieu , dans ces vastes pièces dont il 
était défendu de j a m a i s ouvr i r u n e fenêtre , et q u ' i l n 'était 
pas permis n o n p lus d ' a r roser , p o u r les ba layer o u les net
toyer. L 'employé de ga rde (son t o u r revena i t tous les 
six jours ) , cha rgé de survei l ler et d ' en t re ten i r le feu des 
poêles , p e n d a n t la nu i t , restai t v ing t -qua t r e heures de 
suite enfermé dans cette a t m o s p h è r e m é p h i t i q u e . 11 suf
fisait de visi ter l ' é tabl i ssement p o u r être saisi désagréa
b l e m e n t p a r la cha l eu r et p a r l ' odeur hab i tue l l e s des 
salles ; cer ta ines pe r sonnes n e pouva ien t m ê m e y sé
j o u r n e r q u e l q u e s ins tants sans être i n c o m m o d é e s . 

Travaux pour la recherche d'une nouvelle méthode. — 
Plus pa r t i cu l i è r emen t à m ê m e d ' appréc ie r ces inconvé
nients , et en que lque sorte r e sponsab le vis-à-vis des in
téressés, la C h a m b r e de c o m m e r c e de Lyon s'occupa 
ac t ivement de la r e c h e r c h e d ' u n procédé p o u v a n t être 
subst i tué avec avantage à celui qu i était en u sage . A 
la suite d 'expériences en t repr i ses p a r ses soins, en 1824, 
elle avait donné de g rands encou ragemen t s à M. Félis-
sent , d i rec teur de la Condit ion de cette v i l le , qu i avait 
cont inué ces essais, et elle le cha rgea , en 1828, de pour 
suivre les é tudes commencées . 

Mais, voyant q u ' a u b o u t de p lus ieurs a n n é e s , son man
dataire n 'é ta i t arr ivé à a u c u n résu l ta t p r a t i que , et déses
pé ran t de r ien ob ten i r de ce côté, elle c ru t devoi r faire 
appel , en 1831 , au t a len t et aux connaissances d ' u n e a u 
tre pe r sonne , que des t r avaux analogues , exécutés avec 
succès, r e c o m m a n d a i e n t à sa confiance. E l le s 'adressa 
en conséquence à M. Léon Talabot (1), n ' é c o u t a n t n i 

(1) Ancien élève de l'École polytechnique, et ingénieur civil, qui 
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l e s so l l i c i t a t i ons de M. Fél issent , qu i lui annonça i t enfin 
ê t r e e n m e s u r e de p résen te r à son examen u n t ravai l 
c o m p l e t , n i les propos i t ions de M. P a u l A n d r i e u , e m 
p l o y é à la C o n d i t i o n , qu i se disait aussi en état de lu i sou
m e t t r e u n p r o j e t d ' amél io ra t ion cons idérable du système 
j u s q u ' a l o r s su iv i . E l le n o m m a ensui te u n e commission 
c o m p o s é e d ' h o m m e s de science, p o u r expér imente r c o m 
p a r a t i v e m e n t les trois m é t h o d e s proposées et émet t re son 
o p i n i o n s u r l e u r m é r i t e respectif. 

A l a su i t e d u r a p p o r t fait p a r cette commiss ion , en 
o c t o b r e 1 8 3 2 , l a C h a m b r e de c o m m e r c e fit pub l i e r à ses 
f r a i s l e m é m o i r e de Ta l abo t , afin de pouvoi r le r é 
p a n d r e p a r m i les in téressés et le soumet t re au Minis 
t r e , a v e c c e u x d e MM. Fé l i ssen t et A n d r i e u , que l eu r s 
a u t e u r s a v a i e n t p r i s le pa r t i d ' i m p r i m e r à l 'avance de 
l e u r c ô t é . C'est à ce p r e m i e r m é m o i r e , accompagné des 
a p p r é c i a t i o n s et des p rocès -verbaux d 'expér iences de la 
c o m m i s s i o n , q u e n o u s e m p r u n t e r o n s des r ense ignemen t s 
s u r ce q u ' o n p o u r r a i t appe l e r les débu t s de la m é t h o d e 
m o d e r n e . 

Q u a n t a u x sys tèmes r e c o m m a n d é s pa r les deux au t res 
c o n c u r r e n t s , i l n e nous a pas été possible de savoir 
e x a c t e m e n t e n q u o i ils consis ta ient . D 'après les observa-
v a t i o n s c o n t e n u e s d a n s le r a p p o r t , i l s emble ra i t qu ' i l s 
n ' a i e n t é t é q u e d e s imp les modif icat ions , p l u s ou m o i n s 
e f f i caces , d u s y s t è m e a n c i e n , cor r ige l é g è r e m e n t peut -
ê t r e p a r l ' u s a g e p l u s f r équen t et m i e u x e n t e n d u de l 'hy
g r o m è t r e . P o u r a r r i v e r à u n pe r f ec t i onnemen t vér i tab le 
e t f a i r e u n p a s s é r i e u x , on devait r e n o n c e r a b s o l u m e n t 
a u x e r r e m e n t s d u passé , et sor t i r de l 'o rn iè re où l 'on 
s ' é t a i t t e n u j u s q u ' a l o r s . On devai t , c o m m e le fit T a l a -
l o t , h o m m e é t r a n g e r à la pa r t i e , et p a r conséquen t exempt 
d e t o u t e p r é v e n t i o n , r é s o u d r e la ques t ion àpriori, et se li-

s 'occupai t alors des appareils de chauffage et de ventilation du 
g r a n d théâtre de Lyon. 
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vrer à une créat ion nouvel le , qui t te à modifier u n peu 
les condit ions d u p r o b l è m e , telles qu ' on les avait posées 
p r imi t ivement . 

On ve r ra que cet i n g é n i e u x i nnova t eu r n ' a r r i va à 
concevoir son appare i l définitif qu ' ap rè s avoir passé par 
b ien des détours et fait b e a u c o u p de r e c h e r c h e s . 

Il lui fallut dix années d 'é tudes suivies et le concours 
d ' hommes éclairés, parfois m ê m e de savants , d 'abord 
pour a m e n e r sa mé thode a u degré de précis ion qui de
vait la faire adopter pa r le g o u v e r n e m e n t , et , u n e fois 
qu 'el le fut admise , p o u r va incre les p ré jugés d ' u n cer
ta in n o m b r e d ' intéressés qu i la repoussa ien t avant 
m ê m e d'avoir p u l ' appréc ie r . 

Nous pensons qu ' i l peut être utile de suivre la inar
che de ces p rogrès ; cet examen d é m o n t r e r a u n e fois de 
plus combien il est souvent difficile de r e n d r e u n e idée 
p ra t iquemen t réa l i sab le . 

Les t ravaux de Talabot , en t r ep r i s à l 'o r ig ine su r l'ini
tiative de la C h a m b r e de c o m m e r c e de Lyon seu le , puis 
cont inués avec l ' approba t ion et l ' appui du Minis tè re , se 
t rouvent relatés dans u n e série de procès-verbaux aux
quels on donna à l ' époque une g r a n d e pub l i c i t é , et qui 
p a r u r e n t , à divers in terval les , sous forme de b r o c h u r e s . 
Nous allons les passer successivement en r e v u e , pour 
faire ressort i r les différentes phases q u ' a t raversées la 
quest ion. 

1 " Brochure (Ì831). — Le p r o b l è m e qu ' ava i t proposé 
la C h a m b r e de c o m m e r c e de Lyon était f o r m u l é de la 
m a n i è r e suivante : 

« Obtenir un appareil qui fasse disparaître les différences 
qu'on remarque dans les résultats de la dessiccation par les 
moyens actuels, soit au moment des grandes variations de 
la température, soit par l'effet du contact d 'une balle de soie 
plus ou moins humide avec une autre balle de la m ê m e m a 
tière plus ou moins sèche, soit par toute autre cause acc i -
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d e n t e l l e que l conque , et qui amène les choses au point que 
t o u t e s les par t ies de soie qui seraient à l'avenir soumises à, 
l ' é p r e u v e de la condition en sortissent également sèches, 
q u e l q u e fût d 'ail leurs leur volume et leur état d 'humidité, 
a u m o m e n t où elles y seraient apportées. » 

L a C h a m b r e d e m a n d a i t donc s i m p l e m e n t le moyen 
d ' é t a b l i r un degré de siccité uniforme. Taba lo t désira 
e n o u t r e q u e ce d e g r é de siccité fût c o n n u et facile à vé 
r i f i e r . L a q u e s t i o n c o m p r e n a i t donc p o u r lu i deux points 
p r i n c i p a u x : 

a. L a des s i cca t ion r égu l i è r e d e l à soie. 
b. L e m o y e n d ' a p p r é c i e r les effets p rodu i t s . 
A v a n t d e fa i r e c o n n a î t r e c o m m e n t elle fut r é so lue , 

n o u s c r o y o n s i n d i s p e n s a b l e de r appe l e r que lques p r i n c i 
p e s g é n é r a u x , p r é s e n t é s p o u r la p r e m i è r e fois pa r T a l a -
b o t , e t q u i d é c o u l e n t de ses observat ions personne l les . 

« 1° L a soie, telle que nous devons la considérer ici, con
t i en t t ou jou r s de l 'eau en quanti té notable, elle l 'attire avec 
b e a u c o u p d 'énergie ou l 'abandonne très-facilement, suivant 
les c i r cons tances . 

2° Elle n e p e u t être privée de cette eau que par des moyens 
artificiels, e t elle en reprend aussitôt qu'elle est abandonnée 
à e l l e - m ê m e . 

3° Dans les circonstances habituelles où le commerce la 
t r o u v e , la soie cont ient généralement plus du dixième de son 
po ids d ' eau . 

o° Dans cer ta ines circonstances données, faciles à p ro
d u i r e , la soie p e u t , sans altération, s 'emparer spontanément 
d ' u n e q u a n t i t é d 'humidi té qui peut s'élever jusqu 'au tiers de 
s o n p r o p r e poids . 

6° On s 'aperçoit facilement alors que la soie est humide, 
m a i s elle n ' e s t pas mouillée, et il serait impossible de sup
p o s e r u n e semblable proportion, si ce n'était démontré par 
l ' expé r i ence . 

7° L ' é t a t d 'humidi té où parvient la soie, dans une a tmo-
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sphère donnée, dépend du degré de température et du degré 
d'humidité combinés entre eux. 

11° Des parties de soie identiques placées de la m ê m e 
manière, dans des circonstances atmosphériques ident iques , 
y absorbent dans le môme temps des quantités égales d 'eau . 

12° Deux parties de la même soie et d 'un volume que l 
conque, chargées d'humidité dans des proportions différen
tes et placées dans un vase clos en présence l 'une de l ' au
tre , réagissent l 'une sur l 'autre, suivant leur état, et parvien
nent promptement à l 'état d'équilibre hygrométr ique. » 

I n d é p e n d a m m e n t de ces p r inc ipes , don t nous n ' a v o n s 
r ep rodu i t que les p lus impor t an t s , Ta labo t avai t c r u de
voir é tabl i r , « p o u r fixer s eu lemen t les idées, c o m m e il 
le dit l u i - m ê m e , et sans p r é t e n d r e p r é j u g e r u n e q u e s 
t ion en dehors de sa compétence , » que le poids de con
dition se composait du poids de la fibre a b s o l u m e n t s è 
che , augmen té d ' un dixième ; c'est la donnée q u ' i l ad
mi t dans ses ca lculs . Il ne s 'é loignai t pas b e a n c o u p en 
cela du chiffre de repr ise de 11 p o u r 100, a d o p t é p l u s 
tard officiellement. 

S 'appuyant sur les observat ions p r é c é d e n t e s , i l songea 
à résoudre le p r o b l è m e par u n e voie d é t o u r n é e , e n é tu
d ian t les var ia t ions que subit u n e pet i te pa r t i e d e soie 
semblab le au tout , et se compor t an t de la m ê m e m a n i è r e . 
Ces variat ions devaient , d 'après les p r inc ipes 11 e t 12 
que nous venons de r appe le r , ê t re l ' image f idèle de 
celles du lot en t ie r placé dans les m ê m e s c i r c o n s t a n c e s . 
Mais il était ind i spensab le d ' éva lue r avec e x a c t i t u d e la 
quan t i t é de soie a b s o l u m e n t sèche c o n t e n u e d a n s l ' é c h a n 
ti l lon t émoin . L ' a u t e u r pa rv in t à satisfaire à ces d iverses 
exigences, p a r l 'appl icat ion d ' une p r e m i è r e m é t h o d e d o n t 
voici le p r inc ipe . 

E tan t donné u n lot de soie à cond i t ionne r , on e n p r e n d 
deux échant i l lons composés de m a t t e a u x s e m b l a b l e s 
ent re eux et semblab les à tous les au t r e s . On ' d é t e r m i n e 
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l e p o i d s a b s o l u de l 'un en le soumet t an t dans u n e é tuve , à 
u n e t e m p é r a t u r e cons tan te , u n peu supér ieu re à celle 
d e l ' é b u l l i t i o n de l ' eau (103° envi ron) . A u b o u t d ' u n cer 
t a i n t e m p s , i l est a r r ivé à u n état de siccité définitif, tou
j o u r s i d e n t i q u e , et a a t te in t son poids absolu, dont on 
p r e n d n o t e . Cela fait, on ca lcule le poids abso lu de l 'au
t r e é c h a n t i l l o n , et auss i , c o m m e Ta labo t l ' appela i t , son 
poids de condition (égal a u poids absolu a u g m e n t é de 
1 / 1 0 ) , et o n l ' i n t r o d u i t dans l ' appare i l de dessiccation 
s u r l ' u n des p l a t e a u x d ' u n e b a l a n c e pa r t i cu l i è re dont 
n o u s e s s a y e r o n s de d o n n e r p lus lo in u n a p e r ç u . L 'autre , 
p l a t e a u de cet te b a l a n c e reçoit le poids de condi t ion cal
c u l é c o m m e n o u s venons de le d i r e . Enf in , on in t rodui t 
a u s s i , d a n s l a m ê m e é tuve , le lot en t ie r de soie. 

L ' a p p a r e i l é t an t mis en ac t iv i t é , cette soie et l ' é 
c h a n t i l l o n se dessèchen t e n s e m b l e , et dans l a m ê m e 
p r o p o r t i o n . L o r s q u e la b a l a n c e i nd ique que l ' échant i l 
l o n e s t a r r i v é a u poids de condi t ion, on est avert i que 
l ' e x p é r i e n c e est t e r m i n é e , et on pèse à son tour le lot de 
so i e t o u t e n t i e r . 

C e t t e m é t h o d e , q u e l q u ' e n fût déjà le mér i t e , était , il 
f a u t l e r e c o n n a î t r e , d ' u n e s ingul iè re compl ica t ion dans • 
l a p r a t i q u e ; e l le se ressen ta i t encore p lus ou moins des 
p r é j u g é s a n c i e n s , a ins i q u ' o n p o u r r a le voir p a r le dé
t a i l d e s o p é r a t i o n s . Les deux p r i n c i p a u x défauts de ce 
s y s t è m e é t a i e n t d ' a b o r d d 'ob l iger à me t t r e en expér ience 
l a t o t a l i t é d e l a soie, a u l i eu de n'effectuer l ' ép reuve que 
s u r u n é c h a n t i l l o n m o y e n offrant des garant ies suffisan
t e s ; e n s e c o n d l i eu , de faire d é p e n d r e le résul ta t g é n é 
r a l d e l ' e s sa i d ' u n pe t i t échan t i l l on qu i pouvai t b i en ne 
p a s r e p r é s e n t e r l ' é t a t m y e n de la ba l le en t iè re . 

T a l a b o t ava i t r e c o u r s à u n appa re i l de chauffage à la 
v a p e u r d o n t l ' ob je t étai t de po r t e r et d ' en t re ten i r , à u n e 
t e m p é r a t u r e c o n s t a n t e et pa r t ou t un i fo rme , les diverses 
p a r t i e s d e l ' e space occupé p a r la soie soumise à la dessic-
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cation. Cette dessiccation s 'opérait à l 'a ide d ' un couran t 
d 'a ir , à u n e douce c h a l e u r . L ' a u t e u r pensa i t qu 'on n 'avai t 
pas besoin d 'a t te indre u n degré fixe de t e m p é r a t u r e , 
mais seu lemen t u n cer ta in excès de la t e m p é r a t u r e de 
l 'air i n t é r i e u r su r celle de l 'a i r ex té r ieur . Selon lui , 
cette différence ne devait , dans a u c u n cas, dépasser 20° 
cen t igrades . 

Une soupape et un rob ine t pe rme t t a i en t de r ég l e r , 
d ' une p a r t , l ' en t rée de l 'a i r dans l ' é tuve , d ' au t r e pa r t , 
l ' en t rée de la vapeu r , et d ' a t t e indre a insi la différence 
vou lue . 

L 'air chaud était i n t rodu i t p a r le bas de l ' appa re i l , au 
moyen d 'un tuyau à doub l e enve loppe . I l s 'élevait n a t u 
r e l l emen t j u s q u ' e n h a u t du cy l ind re , en l 'échauffant 
déjà pa r r a y o n n e m e n t , puis redescenda i t d a n s c e l u i -
ci, en t ra îné par u n e ouver tu re d 'aspi ra t ion s i tuée à la 
par t ie infér ieure et c o m m u n i q u a n t avec u n e c h e m i n é e 
d 'appel . II passait ainsi avec u n m o u v e m e n t r é g u l i e r de 
h a u t en bas sur la soie . 

C o m m e , ma lg ré le mé lange p rodu i t p a r les deux cou
ran t s opposés de l ' a i r , la t e m p é r a t u r e ne s 'égalisai t p a s 
par fa i tement , on avait é tabl i , en h a u t du cy l indre , u n e 
ouver ture garn ie d ' u n e soupape p o u v a n t s 'ouvr i r p l u s 
ou moins et d o n n a n t en t rée à de l ' a i r frais qu i é ta i t e n 
t ra îné éga lement pa r l 'act ion de l ' appe l m é n a g é d a n s l e 
bas . Cette disposition, jointe à celle qu i p r é c è d e , r e l a t i 
v e m e n t à l ' in t roduct ion de la v a p e u r et de l ' a i r c h a u d , 
permet ta i t de faire var ier à volonté la t e m p é r a t u r e d e 
l 'étuve à ses diverses hau t eu r s ou de l ' é q u i l i b r e r e n 
t i è remen t . On pouvai t en j u g e r p a r trois t h e r m o 
mètres placés en h a u t , au mi l i eu et au bas de l ' a p 
pa re i l . 

Quan t à la vent i la t ion , on avait ca lculé le v o l u m e d e 
l 'a i r à in t rodu i re , d 'après la propor t ion d ' h u m i d i t é d o n t 
il pouvait se charger , « en restant toujours au-dessous d e 
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l ' é t a t h y g r o m é t r i q u e qu i eû t été en équi l ib re avec la 
s o i e . » 

L ' o p é r a t i o n de la dessiccat ion devant s'effectuer su r 
d e s b a l l o t s s é p a r é s , il é tai t na tu re l de soumet t re c h a 
c u n d ' e u x à l ' ac t ion de l 'a i r chaud dans u n e capacité iso
l é e . L a soie deva i t pouvoi r s'y p lace r faci lement et s'en 
r e t i r e r d e m ê m e , recevoir d ' u n e façon éga le , p e n d a n t 
t o u t e l a d u r é e de l ' opé ra t ion , l ' ac t ion d u couran t d 'a i r 
c h a u d e t enf in occupe r u n espace e n t i è r e m e n t clos. 

P o u r sa t is fa i re à ces diverses condi t ions , on disposait 
l a fibre s u r des tab le t tes c i rcu la i res , formées d ' un gr i l lage 
m é t a l l i q u e , e t supe rposées les u n e s aux au t res à des dis
t a n c e s c o n v e n a b l e s ; enfin on recouvra i t le tout d 'une 
c l o c h e l é g è r e e n z inc , d ' u n d i amè t r e u n peu supé r i eu r 
à c e l u i d e s t a b l e t t e s . Cette c loche , su spendue au moyen 
d ' u n c o n t r e - p o i d s , pouva i t s 'élever ou s 'abaisser à v o 
l o n t é s a n s nécess i t e r a u c u n effort. E n l ' aba i s san t , on 
fa i sa i t p é n é t r e r son b o r d in fé r ieur dans u n cana l a n n u 
l a i r e , p r a t i q u é a u t o u r d u socle lu i se rvant de base . Ce 
c a n a l , r e m p l i de sab le fin, produisa i t u n e fermeture h e r 
m é t i q u e des p l u s c o m m o d e s . 

L a c l o c h e de z inc et toutes les par t ies de l ' appare i l 
é t a i e n t p r o t é g é e s con t re le refroidissement dé te rminé 
p a r l ' a i r e x t é r i e u r , soit au m o y e n d ' u n e enveloppe oua
t é e , so i t p a r u n d o u b l e r e v ê t e m e n t en mé ta l , avec i n 
t e r p o s i t i o n d ' u n e c o u c h e d 'a i r . 

A l ' i n t é r i e u r de l ' é tuve se t rouvai t instal lée la b a 
l a n c e d e s t i n é e à s u p p o r t e r l ' échan t i l lon d 'épreuve pen
d a n t t o u t le c o u r s de l ' opéra t ion . 

L e s c y l i n d r e s à v a p e u r , don t les surfaces émet ta ient la 
c h a l e u r n é c e s s a i r e à la dessiccat ion, étaient placés au cen
t r e d e l a c l o c h e ; i ls e n occupa ien t toute la h a u t e u r . 

U n e o u v e r t u r e avai t été ménagée , dans la tablet te i n 
f é r i e u r e p o u r l e passage d u p la teau de la ba l ance por tan t 
l ' é c h a n t i l l o n . L e p l a t eau pouvai t donc se. mouvoi r dans 
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cet in terva l le : il étai t cons t ru i t e x a c t e m e n t de la m ê m e 
m a n i è r e que la t ab le t t e . La soie qu ' i l suppor ta i t se t rou 
vait a insi dans les m ê m e s condi t ions que le reste de la 
ba l le répar t i dans tou t l ' appa re i l . 

La ba lance à l aque l l e Ta l abo t avai t r e c o u r s , p o u r su i 
vre les p rogrès de la dessiccation de l ' é chan t i l l on , é ta i t de 
son inven t ion et de const ruct ion toute spéciale ; i l l ' appe 
lai t balance directrice. 

Cet i n s t r u m e n t , formé d ' u n doub le fléau et p o r t a n t 
deux systèmes dist incts de p l a t eaux , ind iqua i t à c h a q u e 
ins tan t les var ia t ions de poids de la soie qu ' e l l e soute
nai t . Les indicat ions se l isaient à t ravers u n e g lace dans 
l ' i n t é r i eu r m ê m e de l ' appare i l , su r u n ce rc le g r a d u é par 
couru pa r u n e a igu i l l e . D 'après les posi t ions successives 
de cette a igui l le , on était aver t i à c h a q u e ins tan t de la 
m a r c h e de l 'opérat ion ; on devait l ' a r r ê t e r , auss i tô t que 
l ' échant i l lon avait a t te in t le poids de condi t ion , fixé 
d 'avance p a r l ' épreuve p r é l i m i n a i r e à l ' abso lu . — Si 
m ê m e , p a r nég l igence , on avait dépassé la l imite v o u l u e , 
on pouvai t laisser r e p r e n d r e à la soie q u e l q u e h u m i d i t é 
p o u r la faire reven i r à l 'é tat dés i ré . 

E n changean t u n peu la disposition des cy l indres chauf
feurs, on aura i t p u re l ie r à une m ê m e tige ve r t i ca le tous 
les p la teaux et suspendre cette tige à l ' u n des b r a s d ' u n e 
g rande ba l ance de m ê m e const ruct ion que la pe t i t e c i -
dessus ; Ta labot proposait d 'appréc ier ainsi à c h a q u e 
ins tant les variat ions d u poids total de la soie. 

Nous n 'avons pas réussi à nous p r o c u r e r les é l é m e n t s 
nécessaires p o u r en t re r dans les détails de la c o n s t r u c t i o n 
de ces ba lances . D 'a i l leurs , m a l g r é tout le m é r i t e d e l e u r 
disposition et les éloges qu 'e l les va lu ren t à l e u r i n v e n 
teur , elles n e t rouvèren t pas les n o m b r e u s e s a p p l i c a t i o n s 
qu ' i l en avait espéré . 

Quant à la ba lance dest inée à peser l ' é c h a n t i l l o n d e 
soie desséché à l ' absolu , elle était cons t ru i te de m a n i è r e 
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q u e l e b r a s s u p p o r t a n t la soie fût de 1/10 plus long que 
le b r a s opposé ; d 'où il résul ta i t que cette ba lance é tan t 
b i e n r é g l é e , i l fal lai t , pour faire équi l ibre à l a soie, p l a 
c e r d a n s le b a s s i n opposé u n poids plus fort de 1/10. 
O n l i s a i t d o n c n o n pas le poids absolu, ma i s d i rec tement 
l e p o i d s d e c o n d i t i o n , a d m i s p a r Ta labo t , de l ' échant i l lon 
e n e x p é r i e n c e . Ce poids devai t servir exac tement pour le 
s e c o n d é c h a n t i l l o n , i den t ique au p r e m i e r , t enu en r é 
s e r v e p o u r ê t r e i n t r o d u i t dans l ' appare i l . 

O n n e voi t pas t rop l ' avan tage de cette disposition qui 
n ' a v a i t p o u r b u t q u e d 'évi ter u n pet i t ca lcul , et pouvait 
o c c a s i o n n e r des e r r e u r s graves . 

E n r é s u m é , l ' opé ra t ion devait se p ra t ique r de la m a 
n i è r e s u i v a n t e : 

U n b a l l o t é t an t p ré sen té p o u r ê t re condi t ionné , on y 
p r e n a i t d e u x échan t i l l ons semblab les et de m ê m e p o i d s ; 
l ' u n d ' e u x é ta i t r é d u i t à l ' abso lu et pesé exac tement dans 
ce t é t a t . L e po ids de condi t ion de ce p r e m i e r échant i l lon 
e t p a r c o n s é q u e n t aussi celui du second, se t rouvai t dès 
l o r s f ixé , p u i s q u e ce poids n 'é ta i t au t r e que le poids a b 
s o l u a u g m e n t é , c o m m e nous l 'avons dit , dans u n e p r o 
p o r t i o n c o n s t a n t e de 1 /10 selon Ta labo t . 

O n p l a ç a i t e n s u i t e dans l ' appa re i l le ba l lo t en t ie r , avec 
l a balance directrice, cha rgée d ' u n côté de l ' échan t i l lon 
n o n s é c h é , et d e l ' a u t r e du poids de condi t ion , fixé c o m m e 
i l v i e n t d ' ê t r e d i t . Dès qu 'on faisait fonct ionner l ' appa 
r e i l , l a des s i cca t ion c o m m e n ç a i t et l 'é tat de la soie s 'éga
l i s a i t p a r t o u t ; l a b a l a n c e se met ta i t en m o u v e m e n t , 
i n d i q u a n t l es p r o g r è s de l ' opé ra t ion . Q u a n d i l y avait 
e x a c t e m e n t é q u i l i b r e en t r e l ' é chan t i l lon et le poids de 
c o n d i t i o n , l ' e ssa i é ta i t t e r m i n é ; il suffisait de peser la 
p a r t i e d e soie p o u r é t ab l i r le b u l l e t i n . 

C ' e s t a v e c u n e s e m b l a b l e disposit ion d 'appare i l s que 
f u r e n t fa i tes , sous les yeux de la commiss ion scientifi
q u e n o m m é e p a r la C h a m b r e de c o m m e r c e de Lyon , de 
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nombreuses expér iences . Le r appo r t qu i en con tena i t l a 
re la t ion était fort é logieux et conclua i t à l ' adopt ion d u 
système de c o n d i t i o n n e m e n t de Ta l abo t , à l ' exclus ion de 
la mé thode a n c i e n n e , aussi bien que de celles proposées 
par MM. Fé l i s s en t e l P a u l A n d r i e u . 

2 m o Brochure (1833). — Se j u g e a n t e l l e -même suffi
s a m m e n t éclairée, et confiante dans les résul ta ts de sa 
tenta t ive , la C h a m b r e de c o m m e r c e pr ia le m i n i s t r e d e 
faire e x a m i n e r a son tou r les trois systèmes p a r u n e c o m 
mission choisie dans les corps savants de la cap i t a le . A 
la suite de cette d e m a n d e , le Comité consultat i f des A r t s 
et Manufactures fut saisi de l 'affaire, et u n d o s e s m e m 
bres , d 'Arcet , fut dé légué à Lyon , en 1833 , p o u r y é t u d i e r 
le fonct ionnement des appare i l s de d é m o n s t r a t i o n d e 
Talabot , après avoir visité toutefois les cont rées d u M i d i , 
afin d'y p r e n d r e connaissance de l 'o rganisa t ion des d i 
verses Condit ions qui y é ta ien t exploitées et des b e s o i n s 
du commerce de la soie. 

Conformément au désir d u min i s t r e , d 'Arce t fut a s 
sisté d 'une commission spéciale , composée de n é g o c i a n t s 
en soie, de fabricants et de pe r sonnes versées d a n s la 
connaissance des sciences phys iques , et, c o m m e l a 
question à l 'é tude n ' in téressa i t pas s eu lemen t la C o n d i 
tion et l ' industr ie de Lyon , ma i s encore celles de p l u 
s ieurs villes du Midi, d 'Avignon, de N î m e s , d ' A u b e n a s 
et de S a i n t - E t i e n n e , on engagea ces villes à d é l é g u e r 
éga lement des commissa i res , p o u r c o n t i n u e r e n c o m 
m u n les expériences an té r i eu res et dé l ibé re r su r l e u r r é 
sul tat définitif. 

Avant de se met t re à l ' œ u v r e , d 'Arcet e n t r e p r i t u n e 
série d 'opéra t ions ayant p o u r objet d ' app réc i e r , t a n t l e 
procédé encore en usage à la Condi t ion, que ceux q u ' o n 
avait proposés p o u r le r emp lace r , et aussi d ' a n a l y s e r 
d 'une m a n i è r e approfondie « les-propriétés e s s e n t i e l l e s 
et constitutives de la soie, afin de se r e n d r e u n c o m p t e 
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r i g o u r e u x des s ignes auxque ls on peut reconna î t re l 'état 
n a t u r e l et v r a i de cette m a t i è r e . » 

N o u s p e n s o n s n ' ê t r e que jus t e en a t t r i buan t sur tou t à 
l ' i l l u s t r e d 'Arce t le mér i te d 'avoir hâté la solution dés i 
r é e , c a r i l su t a p p l i q u e r à ces expér iences sa science et 
s o n e s p r i t exac t et m é t h o d i q u e . Dans les t ravaux auxquels 
i l p r e n d p a r t avec la commiss ion , son influence se fait 
i m m é d i a t e m e n t sen t i r , toutes les compl icat ions p r e m i è 
r e s d u p r o c é d é T a l a b o t d ispara issent peu à peu , pour 
f a i r e p l a c e à des p ra t iques s imples et faciles. 

L ' u n des p r e m i e r s soins de d 'Arcet fut de s 'assurer 
q u e l ' é t u v e des t inée a r a m e n e r la soie à l'absolu r épon
d a i t c o m p l è t e m e n t à cette des t ina t ion . P o u r cela, il intro-
-du i s i t d a n s l ' a p p a r e i l un m a t t e a u d 'o rgans in de F rance 
e t , a p r è s c i n q h e u r e s de chauffe, i l le re t i ra p o u r le p longer 
a u s s i t ô t d a n s u n b a i n de suif de m o u t o n fondu, chauffé 
-à 120° . O n n e vi t pas se dégager de ce suif la m o i n d r e 
t r a c e de v a p e u r d ' eau , ni se manifes ter le p lus léger p é 
t i l l e m e n t . Cela d é m o n t r a i t que la dessiccation dans l 'é tuve 
é t a i t c o m p l è t e . 

L a t e m p é r a t u r e d u ba in fut p rogress ivement élevée 
j u s q u ' à 170°, t and i s que la soie y restai t p longée ; a u c u n 
d é g a g e m e n t g a z e u x ne se produis i t encore et la surface 
d u su i f f o n d u res ta aussi ca lme et un ie q u ' a u p a r a v a n t 
C e n ' e s t q u ' e n poussan t la c h a l e u r au point de volat i l i 
s e r d u sui f et de fondre la s o u d u r e de p lombie r , le t h e r 
m o m è t r e a y a n t été re t i ré , que l 'on c o m m e n ç a à consta
t e r u n d é g a g e m e n t de v a p e u r , p rovenan t de la décom
p o s i t i o n de l a so ie . E n m ê m e t e m p s , on voyait , à t ravers 
l e suif, ce t te f ibre no i rc i r . 

N o u s e m p r u n t o n s aux procès-verbaux qui re la ten t ces 
i m p o r t a n t s t r a v a u x différents détails qu 'on j u g e r a sans 
d o u t e d i g n e s d ' i n t é r ê t . 

D a n s u n e des p r e m i è r e s séances de la commiss ion , 
d ' A r c e t faisai t r e m a r q u e r l ' inconvénien t qu ' i l y avait à 
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dédui re de la dessiccation complè te d ' u n pet i t lot de soie , 
le poids absolu d u ba l lo t en t ie r , toutes les por t ions n ' a y a n t 
peut-être pas le m ê m e degré d ' h u m i d i t é . 11 ajoutai t que 
sous ce r appo r t , u n pe r fec t ionnemen t sér ieux vena i t 
d 'être t rouvé . Ce pe r fec t ionnemen t consistait à s o u m e t 
t re le bal lo t à u n e opéra t ion p r é l i m i n a i r e ayan t p o u r b u t 
d 'en équ i l ib re r toutes les pa r t i e s . L ' appa re i l employé à 
cet effet, di t appareil à équilibrer, étai t a n a l o g u e à ce lu i 
que Ta labo t avait dest iné d 'abord a u c o n d i t i o n n e m e n t . 
Mais il ne servait p lus en q u e l q u e sor te que c o m m e a c 
cessoire, t andis que l 'é tuve de dessiccat ion à l ' abso lu 
devenai t l ' i n s t r u m e n t p r inc ipa l . 

P o u r appréc ie r l'efficacité de cette m é t h o d e et , en 
m ê m e t e m p s , pour j u g e r compara t i vemen t les trois p r o 
cédés c o n n u s , à savoir celui de la Condi t ion officielle, 
et ceux que proposa ient MM.Fé l i s s cn t et T a l a b o t , on i n s 
t i tua u n e expér ience qu i devait p e r m e t t r e d ' a r r ive r à des 
conclusions sér ieuses . 

Un bal lot d 'organs in de F r a n c e , d ' u n e q u a r a n t a i n e de 
k i l og rammes , fut par tagé en hu i t l o t s s ens ib l emen t é g a u x , 
que l 'on pr i t soin de n u m é r o t e r et de peser . On conse rva 
l ' un d 'eux intact . Les sept au t res furent h u m e c t é s d ' eau 
isolément et pesés de nouveau , p o u r être i n t rodu i t s d a n s 
l ' appare i l à équi l ibrer , où l 'on fit a r r ive r la v a p e u r . L a 
t empéra tu re ayant été ma in t enue dans les env i rons de 30° , 
tandis que le t h e r m o m è t r e m a r q u a i t 17° en d e h o r s d u 
bâ t imen t , la soie fut re t i rée , après u n séjour de c i n q h e u 
res et demi sous la c loche, et les lots é q u i l i b r é s p e s é s 
r ap idemen t . On porta ensui te six de ces lots à la C o n d i 
t ion, trois d 'en t re eux, pesant ensemble 1 4 k i l , 5 0 0 , p o u r y 
être condi t ionnés par le procédé en usage dans l ' é t a b l i s 
sement , les trois au t res , de m ê m e poids , pour ê t re s o u m i s 
à la dessiccation p a r le procédé de M. Fé l i s sen t . Q u a n t 
aux deux dern ie r s lots, ils furent laissés a u l a b o r a t o i r e 
pour être condi t ionnés pa r le procédé T a l a b o t . 
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A u b o u t de v ing t -qua t r e heu re s , on ouvri t les cases 
r e n f e r m a n t les lots de soie desséchés par le procédé 
a n c i e n e t p a r ce lu i de M. Fél issent ; les t empéra tu re s 
a y a n t é t é r e s p e c t i v e m e n t de 22° et de 27° R é a u m u r pour 
c h a q u e s é r i e , les p r e m i e r s pesa ient 1 4 k i l , 4 0 0 et les seconds 
1 4 k i I , 1 6 0 . En f in , a u m o m e n t de la pesée, on préleva sur 
c h a q u e p a r t i e de peti ts échan t i l lons , afin de les dessé
c h e r à l ' a b s o l u et de doser l ' h u m i d i t é res tan t après les 
d e u x t r a i t e m e n t s . 

C e t t e e x p é r i e n c e a m e n a aux conclus ions suivantes : 

1 0 E n o p é r a n t d ' ap rès le système Ta labo t , et en augmen
t a n t d e 1 / 1 0 le poids de la soie rédu i te à l 'absolu pour 
é t a b l i r l e po ids cond i t i onné ou m a r c h a n d (la soie conte
n a n t a l o r s 9 ,09 d ' h u m i d i t é p o u r cent ) , 100 k i log rammes 
d e s o i e , p r i s a u m a g a s i n , a u r a i e n t p e r d u 2 k " , 5 0 0 par l ' é 
p r e u v e d u c o n d i t i o n n e m e n t ; 

2° E n p r e n a n t p o u r base le vieux système, ces 100 k i 
l o g r a m m e s a u r a i e n t p e r d u 4 t u , 01 et au ra i en t con tenu 
a u s o r t i r d e la Condi t ion encore 8,92 d 'eau ; 

3° E n f i n , e n su ivan t le procédé Fél i ssent , les m ê m e s 
1 0 0 k i l o g r a m m e s a u r a i e n t p e r d u 5 k i l , 7 5 et n ' au ra i en t 
p l u s c o n t e n u q u e 7 k i l , 0 2 d ' eau . 

O n a v a i t p r é l e v é s u r c h a c u n des h u i t lots, au m o m e n t 
d e l e u r so r t i e d e l'appareil à équilibrer, u n peti t ma t t eau 
d e 4 5 à 5 0 g r a m m e s . Ces h u i t m a t t e a u x , après avoir été 
p e s é s , f u r e n t i n t r o d u i t s dans l'appareil à l'absolu, puis 
e x t r a i t s u n à u n , ap rè s dessiccat ion complè te , et pesés 
d e n o u v e a u . 

S i l ' a p p a r e i l à é q u i l i b r e r rempl i ssa i t b ien le b u t p r o 
posé. , t o u t e s les pe r t e s au cent devaien t être iden t iques . 
L ' e x p é r i e n c e m o n t r a q u ' i l étai t loin d 'en être a ins i . Mais 
l a c o m m i s s i o n , in f luencée sans doute pa r Ta l abo t , au l ieu 
d e c o n c l u r e à l ' inefficacité de l ' appare i l , fut p lus dispo
s é e à c r o i r e à des e r r e u r s commises et vou lu t r épé t e r l 'ex-
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pér ience dans son en t ie r , ce qu i ne l ' amena pas à de 
mei l leurs résul ta ts . 

Les hu i t lots de soie qui avaient servi aux expér iences 
p o u r l 'essai comparat i f des trois p rocédés , furent p a r t a 
gés en deux par t ies à peu p rès égales . L ' u n e fut p lacée 
à l 'a i r ex té r ieur , l ' au t re dans u n e cave. On m a r q u a t rois 
ma t t eaux de la p r e m i è r e par t ie avec des fils de soie r o u g e , 
t rois de la deux ième avec des fils de soie b r u n e , pu i s on 
r é u n i t les deux parties dans u n m ê m e d r a p , et on e n fit 
u n m é l a n g e aussi h o m o g è n e que poss ible . On divisa 
toute la soie en trois lots nouveaux con tenan t c h a c u n 
u n ma t t eau m a r q u é en rouge et u n au t r e m a r q u é en 
b r u n . 

Les lots n° 2 et n° 3 furent t ranspor tés à la Condi t ion 
et pesés, puis condi t ionnés , le n° 2 p a r le p rocédé F é -
lissent, le n° 3 p a r l e procédé anc i en . A p r è s v i n g t - q u a 
tre heures , ils furent ret i rés et pesés . 

Quan t au lot n° 1, il fut i n t rodu i t dans l ' a p p a r e i l à 
équi l ib re r de Talabot , et répar t i su r les trois é t agè res d u 
mi l i eu . On chauffa l ' appare i l p rogress ivement p e n d a n t 
trois heu re s j u squ ' à 35°, puis on l ' a b a n d o n n a à u n e s i m 
ple vent i la t ion . Le l e n d e m a i n , après que la soie e u t sé
j o u r n é en tout quatorze h e u r e s , on leva la c loche , e t on 
re t i r a la fibre, pour la peser . 

A mesu re qu 'on avait pesé la soie sor tan t de ces d i v e r s 
t r a i t ements , on ret i ra i t de chaque lot les m a t t e a u x m a r 
qués en fil rouge et en fil b r u n , p o u r les d e s s é c h e r à 
l ' absolu et j u g e r de l eu r h u m i d i t é re la t ive . A u b o u t d e 
trois h e u r e s d'exposition dans le second appare i l , o n p e s a 
ces m a t t e a u x ; on les soumit c o m m e cont rô le à u n e d e u 
xième dessiccation et on obt in t des résul ta ts i d e n t i q u e s , 
ou ne différant au p lus que de 1/5000 env i ron . — D e l à , 
on pu t conc lure que la dessiccation s'opère parfaitement 
dans Vappareil à l'absolu, et, de plus, qu'elle n'altère pas 
la soie. 
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D a n s ce t t e s econde sér ie d 'expér iences , les quan t i t é s 
d ' e a u c o n t e n u e s d a n s la soie, après l 'opéra t ion , é ta ient 
c e t t e fois d e 8 .73 ° / 0 , a u l ieu de 8.92, p a r le procédé 
a n c i e n , e t d e 6 .53 ° / ° , a u l i eu de 7 .02, pa r la mé thode 
F é l i s s e n t . L e s i r r é g u l a r i t é s de ces deux systèmes é ta ien t 
d o n c é v i d e n t e s . Q u a n t a u x résu l ta t s fournis pa r l ' ap
p a r e i l à é q u i l i b r e r , on au ra i t d û voir qu ' i l s n e concor 
d a i e n t p a s d a n s u n e m ê m e opé ra t i on . 

N o u s n e p a r l e r o n s pa s , dans ce compte r e n d u , de p l u 
s i e u r s a u t r e s e x p é r i e n c e s , d ' u n in t é rê t m o i n d r e , qui fu
r e n t f a i t e s , à l ' i n s t iga t ion de d 'Arcet , tant à Lyon que 
d a n s d ' a u t r e s v i l les d u Midi , p o u r é tab l i r d ' u n e m a n i è r e 
i n c o n t e s t a b l e que la réduction delà soie, à l'état de siccité 
absolue, reposait sur une base invariablement uniforme. 

A l a s u i t e de l e u r s n o m b r e u x t r avaux , les commissions 
r é u n i e s f o r m u l è r e n t à l ' u n a n i m i t é des conclus ions géné
r a l e s é t a b l i s s a n t : 

I o Q u e l e m o d e de dessiccation des soies ju squ ' a lo r s 
e m p l o y é d a n s les Condi t ions p u b l i q u e s était vicieux ; 

2° Q u e l e s soies con t ena i en t normalement u n e cer ta ine 
q u a n t i t é d ' h u m i d i t é q u i devra i t ê t re évaluée à 10 ou 

n ° / o ; 
3° Q u e l e s so ies , sortant des Conditions publiques, con

t e n a i e n t é g a l e m e n t u n e ce r ta ine p ropor t ion d ' humid i t é 
q u ' o n p o u v a i t e s t imer de 8 à 1 0 ° / 0 ; 

4° Q u ' a u m o y e n de l ' appa re i l Ta l abo t , on pa rvena i t à 
e n l e v e r à l a soie t ou t e l ' h u m i d i t é q u i lu i est i n h é r e n t e 
e t à c o n s t a t e r d ' u n e m a n i è r e cer ta ine son poids absolu; 

5° Q u e l a soie n ' é t a i t pas a l t é rée pa r la dessiccation à 
u n e t e m p é r a t u r e de 1 0 5 ° e t m ê m e au-dessus j u s q u ' à 170°; 

6° Q u e l e sy s t ème de dessiccat ion absolue était le seul 
q u i p r é s e n t â t j u s q u ' à ce j o u r u n e base positive ; 

7° Q u e l ' o n deva i t o p é r e r le cond i t i onnemen t su r u n e 
p o r t i o n d u b a l l o t et n o n su r la totali té ; 

8° Q u e ce sys tème ex igean t deux opéra t ions , la p r e -
P E R S O Z . 9 
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m i è r e ayant p o u r b u t d ' é q u i l i b r e r toutes les par t ies d ' u n 
m ê m e bal lo t , la seconde d ' en dessécher u n e petite p o r 
tion à l ' absolu , les soies dev ra i en t ê t re mises pl iées d a n s 
l ' appare i l à é q u i l i b r e r et dépl iées d a n s l ' appa re i l des t iné 
a dessécher à l ' abso lu ; 

9° Q u e le n o m b r e à a jouter a u poids abso lu , p o u r éta
bl i r le poids m a r c h a n d , devai t ê t re fixé u l t é r i e u r e m e n t . 

3 m e Brochure (1839). — D e r e t o u r à P a r i s , d 'Arcet s'oc
cupa d u r appo r t qu ' i l avait à faire a u Comité consul ta t i f 
des Ar t s et Manufac tu res , au sujet de sa miss ion . Ce 
long et m i n u t i e u x t ravai l n e fut, para î t - i l , t e r m i n é q u ' e n 
février 1835, et les l en t eu r s admin i s t ra t ives l ' e m p ê c h è 
ren t de por te r lout de suite les fruits que l 'on en a t t e n 
dait avec t an t d ' i m p a t i e n c e ; m a i s il v a l u t enfin, à i a 
Chambre de commerce de Lyon , l ' au tor isa t ion de m o n t e r 
à ses frais u n é tab l i s sement où l 'on p o u r r a i t e x p é r i m e n 
ter en g r a n d le p rocédé de c o n d i t i o n n e m e n t de T a l a b o t 
pa r la dessiccation absolue . 

Le local et les appare i l s nécessa i res p o u r cet ob je t n e 
furent prê ts que dans le c o u r a n t de l ' année 1838 et c'est 
alors que c o m m e n c è r e n t de nouvel les expér iences d o n t 
nous a l lons encore r end re compte . L ' é t ab l i s semen t fonc
t ionna sous la direct ion et la surve i l lance d ' u n e c o m m i s 
sion spéciale, composée de neuf m e m b r e s de la C h a m b r e 
de commerce et d ' une pe r sonne préposée « à l ' exécut ion 
théor ique et p ra t ique des essais », M. Gamot a î n é , d o n t 
le choix fut des p lus h e u r e u x , a ins i qu ' on e n p o u r r a j u 
ger pa r la sui te . 

Les apparei ls de la nouvel le Condit ion des soies a v a i e n t 
été construi ts , d 'après les indica t ions de L é o n T a l a b o t , 
pa r le s ieur P a u l Rohau l t , i n g é n i e u r civil , c o n s t r u c t e u r 
à Par i s . Ce de rn ie r s'était, depuis son a r r ivée à L y o n , 
livré à des t ravaux prépara to i res , de concer t avec M. Ga
mot , pour expér imente r les appare i l s , et en é t u d i e r tou
tes les dispositions. 
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A u s s i t ô t i n s t a l l é e , la commiss ion décida d ' ache te r , p a r 
l e s s o i n s de M. l e P r é s i d e n t de la C h a m b r e de c o m m e r c e , 
u n e b a l l e d e t r a m e en masses et u n e ba l l e d 'o rgans in en 
m a t t e a u x p o u r les expér i ences . 

L e s p r e m i e r s essais furent exc lus ivement appl iqués à 
l ' e x p é r i m e n t a t i o n de la m é t h o d e de dessiccation à l ' ab
s o l u , e t o n é t a b l i t les résul ta ts su r la base d ' une repr ise 
d e 1 0 ° / 0 . Cet te base sembla i t n o r m a l e ; el le avait été 
p r o p o s é e p r é c é d e m m e n t , et les essais les p lus récents 
s ' a c c o r d a i e n t e n c o r e à la conf i rmer . D é p l u s , fait d igne 
d ' ê t r e s i g n a l é , e l l e avai t été admise sans difficulté, pour 
r è g l e d e l e u r s t r a n s a c t i o n s , p a r les pe r sonnes assez nom
b r e u s e s q u i , d e p u i s l ' ouve r tu re de l ' a te l ier , dési ra ient 
f a i r e c o n d i t i o n n e r par l'absolu. On conserva donc j u s 
q u ' à n o u v e l o r d r e ce chiffre de r ep r i s e . 

I l fut c o n v e n u q u ' o n p rocédera i t d ' abord à des expé
r i e n c e s d'équilibrement s u r le ba l lo t de t r a m e et s u r ce
l u i d ' o r g a n s i n a l t e r n a t i v e m e n t , et q u ' u n m e m b r e de 
l a c o m m i s s i o n , dé s igné à tour de rô le , surve i l le ra i t c h a 
q u e j o u r l e s essais faits p a r M. Gamot , d 'après un p r o 
g r a m m e p r é s e n t é p a r M. R o h a u l t . 

N o u s n ' e n t r e r o n s pas dans le dé ta i l des r e c o m m a n d a 
t i o n s i n d i q u é e s à ce su je t ; nous nous b o r n e r o n s à dire 
q u e l ' o n d e v a i t p r é l e v e r six m a t t e a u x (deux en h a u t , 
d e u x a u m i l i e u , d e u x en bas) su r c h a q u e ba l le de soie 
à s o n a r r i v é e , et desséche r deux à deux ces mat teaux à 
l ' a b s o l u , p o u r c o m p a r e r les résu l ta t s ainsi ob tenus avec 
c e u x q u e f o u r n i r a i e n t six au t res m a t t e a u x pris dans le 
b a l l o t , a p r è s s o n sé jour dans l ' appa re i l à équ i l ib re r . 

N o u s e m p r u n t o n s a u r a p p o r t de M. Gamot le passage 
s u i v a n t : 

« P o u r ces expériences d'équilibrement, MM. Talabot ont 
p r é s e n t é u n nouvel appareil ayant la forme d'un cylindre de 
u n m è t r e de rayon et de un mètre de hauteur ; il est formé 
de gr i l lages en fil de fer, e t pendant l 'opération, il tourne 
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sur son axe horizontalement. Une seconde surface cylindri
que, semblable à celle extérieure, est établie à deux déci
mètres au-dessous de cette première, et l 'espace que ces 
surfaces comprennent est divisé en douze cases destinées à 
recevoir la soie. 

Cet appareil est renfermé sous une enveloppe en zinc, qui 
permet d'opérer à l 'abri du contact do l'air extérieur. Cette 
enveloppe est percée do trois ouvertures fermant à volonté ; 
deux sont destinées à établir la ventilation nécessaire pour 
l 'opération ; l 'une, inférieure, qui permet l 'entrée dans l 'ap
pareil à un air chauffé au degré convenable, au moyen de 
calorifères placés dans une pièce au-dessous ; l 'autre , supé
rieure, qui le laisse échapper dans une cheminée d'appel. 
Des thermomètres disposés convenablement servent à obser
ver la température de l ' intérieur de l 'appareil et celle du cou
rant d'air. 

La troisième ouverture, beaucoup plus grande, est néces
saire pour le placement de la soie. Afin qu'elle n 'éprouve 
point d'altération par suite du mouvement que l'on impr ime 
à cette roue, la soie est placée et légèrement comprimée 
dans des cadres en toile métall ique, qui se fixent, au moyen 
de courroies, dans les douze cases mentionnées plus h a u t . 

Lorsque l'appareil fonctionne, les deux ouvertures desti
nées à la ventilation restent seules plus ou moins ouvertes, 
selon le degré de chaleur ou la quantité d'air que l 'on veut 
faire agir. » 

Cet appare i l fut expér imenté sans g r a n d succès . C'est 
à pe ine si, après u n séjour de six h e u r e s de la soie , on 
ar r ivai t à r édu i r e à 1/2 ° / 0 les écar ts dans la p r o p o r t i o n 
d ' h u m i d i t é . Au b o u t de douze h e u r e s , l ' é q u i l i b r e n ' é t a i t 
m ê m e pas encore établi et s embla i t imposs ib le à a t t e i n 
dre pa r u n e p lus l ongue exposit ion. 

Toutefois la commiss ion , ne vou l an t n é g l i g e r a u c u n 
contrôle su r ce gen re d 'expér iences , et c royan t p o u v o i r 
fonder que lques espérances sur l ' emplo i d ' u n n o u v e l 
appare i l à équ i l ib re r i nd iqué p a r d 'Arcet d a n s s o n r a p 
port au Comité consultat i f des Arts et M a n u f a c t u r e s , a r -
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r ê t a l a c o n s t r u c t i o n , su r ce modè le , d 'un au t r e appa re i l , 
p a r l e s s o i n s et sous la d i rec t ion de M. Gamot . 

« Ce t appare i l , dit le rapport , était fort analogue aux cases 
e n u s a g e dans la condition publique, mais formé et disposé 
d e m a n i è r e à ce que la soie, placée sur les grillages en fer, 
o u s u s p e n d u e à des baguet tes , fût exposée à un courant 
d ' a i r chauffe au degré que l 'expérience ferait reconnaître 
c o n v e n a b l e , et t raversant l 'appareil dans sa longueur, en ve
n a n t à vo lon té pa r le bas ou par le haut . » 

I l fu t r e c o n n u q u e cet appa re i l donna i t des résul tats 
b e a u c o u p m o i n s sat isfaisants encore que celui de Ta la -
b o t . O n l ' a b a n d o n n a d o n c b ien tô t , p o u r en confect ion
n e r u n t r o i s i è m e c o m p o s é , dit le r appo r t : 

« d ' u n e g r ande roue tournant à l'air libre, avec tablettes en 
to i l e m é t a l l i q u e , destinées à recevoir la soie. Ces tablettes rec
t a n g u l a i r e s sont munies , au milieu de leurs deux petits cô
t é s , d ' u n tour i l lon en fer, qui s'engage à droite et à gauche 
d a n s des t r o u s circulaires pratiqués aux parois intérieures 
d e la r o u e , de façon que , pendant son mouvement, ces ta 
b l e t t e s t o u r n a n t sur leurs axes respectifs, conservent tou
j o u r s à la. soie u n e position horizontale. Cette idée a été em
p r u n t é e a u nouveau système pour les magnaneries, dont 
l ' i nven t ion est due à M. Levasseur La soie, pendant le 
m o u v e m e n t de rota t ion, recevait une ventilation tantôt par 
d e s s o u s les cadres , lorsqu'ils descendaient d'un côté de la 
r o u e , e t t a n t ô t par dessus, lorsqu'ils remontaient du côté 
o p p o s é ; a ins i , il y avait parité de ventilation pour les deux 
su r faces des m a t t e a u x . N 'étant plus soumise à aucune, pres
s ion , l e d é g a g e m e n t de l 'humidité était plus facile, et le char
g e m e n t de l 'apparei l était considérablement simplifié ; mais 
il fal lai t c e p e n d a n t , comme au premier, conserver un m o 
t e u r . » 

M a l g r é l e s e s p é r a n c e s qu ' i l faisait concevoir , on fut 
o b l i g é d e r e c o n n a î t r e q u e ce système, b ien que s u p é -
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r i eu r aux p récéden t s , n e r éponda i t pas non p lus a u b u t 
proposé. 

E n a t t endan t , les expér iences é ta ient con t inuées c o n 
c u r r e m m e n t sur les soies achetées à cet effet, et s u r d ' a u 
tres a p p a r t e n a n t à des pa r t i cu l i e r s qu i d e m a n d a i e n t à l e s 
faire condi t ionner p a r l e n o u v e a u p rocédé . A l ' é g a r d d e 
ces de rn iè res , lorsque le déposant avai t déc la ré n e p a s 
exiger l ' équ i l i b r emen t , ma i s dés i re r s 'en t en i r à l a s e u l e 
épreuve de l 'absolu, la commiss ion avait déc idé : 

1° Que l 'opéra t ion se p ra t i que ra i t su r douze m a t t e a u x 
au l i eu de six ; 

2° Que c h a q u e demi-douzaine de m a t t e a u x f o r m e r a i t 
u n e sé r i e ; 

3° Que chaque série serai t « s i m u l t a n é m e n t , m a i s d i s 
t i nc t emen t » expé r imen tée , et que le chiffre d u c o n d i 
t i o n n e m e n t serai t é tabl i d 'après la m o y e n n e des r é s u l t a t s 
des deux épreuves . 

E n prévision de l 'extension d o n n é e aux e x p é r i e n c e s , 
la commiss ion avait c o m m a n d é u n p lus g r a n d n o m b r e 
d 'apparei ls à l 'absolu, et elle ne t a rda pas à r e c o n n a î t r e 
l 'avantage qu ' i l y aura i t à pouvoi r opé re r la des s i cca t ion 
dans des étuves de d imens ions p lus c o n s i d é r a b l e s . C e 
pendant , d ' après u n e le t t re adressée pa r M. R o h a u l t à 
M. Gamot , Ta labo t se refusait à a d m e t t r e q u ' o n p û t b i e n 
faire l'essai s u r p l u s de cent à cent c i n q u a n t e g r a m m e s , 
soit deux ma t t eaux env i ron . On voyait a insi l ' i n v e n t e u r , 
t rop i m b u de ses opinions p r emiè re s , s 'obs t iner d a n s u n e 
voie rou t in i è r e , quand d 'au t res c h e r c h a i e n t u n p r o g r è s 
ind i spensab le . 

C'est après la récept ion de cette le t t re q u e M . G a m o t 
pr i t su r lu i de c o m m a n d e r , à Lyon m ê m e , u n g r a n d a p 
pare i l , puis success ivement trois a u t r e s , q u i s e r v i r e n t 
p lus tard de modèles à l e u r tour , et f o n c t i o n n è r e n t j u s 
qu ' à l 'adopt ion d u système ac tue l . Cette ques t ion d e d i 
mens ion avait u n e impor tance rée l l e . F a u t e d ' a p p a r e i l s 
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a s s e z g r a n d s p o u r o p é r e r su r u n échant i l lon de soie 
d ' u n c e r t a i n p o i d s , on eû t été obl igé , en effet,, ou de se 
c o n t e n t e r d ' u n r é s u l t a t t rès -douteux, , ob tenu sûr deux 
m a t t e a u x , q u i pouva i en t b i en ne pas représen te r l 'é tat 
m o y e n d ' h u m i d i t é de la ba l l e en t iè re , ou de mul t ip l i e r 
l e s e s s a i s d a n s des appare i l s n o m b r e u x , ce qui eût été 
l o n g e t d i s p e n d i e u x . 

Q u a n t à é q u i l i b r e r les soies dans u n appare i l p r épa ra 
t o i r e , i l n ' y fa l la i t p l u s songe r , car l ' e spérance d 'obteni r 
c e t é q u i l i b r e m c n t n ' é t a i t en réa l i té q u ' u n e i l lus ion . J a 
m a i s , n o u s l ' avons v u p lus h a u t , de tels appare i l s n ' a 
v a i e n t d o n n é d e résu l ta t s sér ieux . L a soie qu i en sortait , 
a p r è s s ix h e u r e s d 'expos i t ion , p résen ta i t dans ses diverses 
p a r t i e s d e s p r o p o r t i o n s d ' h u m i d i t é très-différentes. Ces 
é c a r t s é t a i e n t a u m o i n s aussi élevés, s inon m ê m e d a v a n 
t a g e , q u ' a v a n t son i n t r o d u c t i o n dans les cases. Dans a u 
c u n c a s , o n n ' a v a i t réuss i , en six h e u r e s , à r édu i r e ces 
d i f f é r e n c e s à m o i n s de 1/2 ° / 0 . 

M . G a m o t , . h o m m e d 'un espr i t é m i n e m m e n t p ra t ique , 
n ' h é s i t a p a s à m a n i f e s t e r h a u t e m e n t son opin ion à cet 
é g a r d . E n m ê m e t e m p s , il r end i t compte de la parfai te 
r é u s s i t e d e s a p p a r e i l s construi ts p o u r l'absolu, dans des 
d i m e n s i o n s p l u s g r a n d e s que ceux mis p r i m i t i v e m e n t en 
usag-e. I l d é m o n t r a , p a r le t a b l e a u de ses expériences 
j o u r n a l i è r e s , q u ' i l y avai t toujours ident i té parfai te entre, 
l e s r é s u l t a t s p r o v e n a n t des p l u s g r a n d s , c o m m e des p lus 
p e t i t s a p p a r e i l s ; m a i s q u e les g r a n d s appare i l s , d ' un 
f o n c t i o n n e m e n t auss i facile que les au t res , avaient sur 
c e u x - c i l ' a v a n t a g e de p e r m e t t r e d 'opére r su r u n échan
t i l l o n ; p l u s c o n s i d é r a b l e . Ils d o n n a i e n t des' garant ies 
d ' e x a c t i t u d e q u i n e la i ssa ient r i en à dés i rer . 

C e fa i t fut cons idé ré c o m m e acquis p o u r l ' appl ica t ion 
u l t é r i e u r e d u sys t ème de l'absolu d a n s l e s é tabl i ssements 
d e c o n d i t i o n n e m e n t . 

A i n s i , d e p u i s p r è s de neu f a n s , Ta labot avait p roposé 
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une solution ingén ieuse p o u r le p r o b l è m e d u cond i t ion-
m e n t et cette so lu t ion , quo ique fort avancée et s u r le 
point d ' about i r , n ' ava i t pas encore été r e n d u e assez p r a 
t ique p o u r être acceptée , à cause d u par t i p r i s de l ' i nven 
t eu r . I l est in té ressan t de r e m a r q u e r q u e , l o r sq u ' o n 
a r r iva enfin à des résul ta ts r é e l l e m e n t indus t r i e l s , ce fut 
en poursu ivan t les t r avaux de T a l a b o t , ma i s sans son 
concours , et en que lque sorte à son i n s u . 

M. Gamot avait ag rand i et per fec t ionné les a p p a r e i l s 
de Talabot , et observant , chose i m p o r t a n t e , q u ' i l y ava i t 
u n e différence t r è s -appréc iab le en t r e la pesée des é c h a n 
t i l lons au dedans et a u dehor s des é tuves , i l avai t o b 
t e n u de la commiss ion que la pesée se fît t ou jou r s à l ' i n 
té r ieur . 

L ' inut i l i té des efforts tentés p o u r p a r v e n i r à l ' é q u i l i -
b r e m e n t p réa lab le ne devait pas e m p ê c h e r l ' a d o p t i o n d e 
la par t ie d u nouveau p rocédé d o n t l 'efficacité pa ra i s sa i t 
désormais hors de discussion ; m a i s , avec u n e p r u d e n t e 
réserve, la commiss ion vou lu t d ' abo rd voir s a n c t i o n n e r 
cette m e s u r e p a r u n e expér ience d ' au m o i n s q u i n z e j o u r s 
su r les bases suivantes : 

Su r chaque ba l le d 'o rgans in il serai t p r é l e v é t rois 
lots ; 

Les deux p r e m i e r s se ra ien t desséchés et le t r o i s i è m e 
mis à par t ; 

Si les résul ta ts fournis p a r ces deux p r e m i e r s lo ts ne 
différaient pas de 1/2 ° / 0 , l ' opéra t ion se ra i t r é p u t é e 
régu l iè re et l e u r m o y e n n e servi ra i t à é t a b l i r l e p o i d s 
m a r c h a n d d u ba l lo t cond i t i onné . 

Si la différence a t te ignai t o u surpassa i t 1 /2 ° / 0 , le 
t rois ième lot serai t desséché é g a l e m e n t à l ' a b s o l u . 

Enfin, si la différence en t re les deux p r e m i e r s r é s u l t a t s 
et le t roisième excédai t 1 ° / 0 , on soumet t r a i t les t r o i s l o t s 
à u n e seconde ép reuve dans d ' au t res a p p a r e i l s e t oft 
adoptera i t la m o y e n n e des chiffres o b t e n u s . 
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M . G a m o t c h a r g é de faire un r appo r t sur la nouvel le 
s é r i e d ' e x p é r i e n c e s a ins i définies, p u t déc la rer que , s u r 
d i x b a l l o t s d e soie qu i ava ient été condi t ionnés pa r cette 
m é t h o d e , l es différences des résul ta ts avaient été t rop 
m i n i m e s p o u r nécess i ter la dessiccation d u t rois ième lot , 
p r e u v e i n c o n t e s t a b l e de la r égu la r i t é et de la sûreté des 
o p é r a t i o n s . 

T o u t e s les cons idéra t ions d u r appo r t de M. Gamot 
a y a n t d ' a i l l e u r s été approuvées , la commiss ion fut d'avis 
à l ' u n a n i m i t é : 

1° Q u e l e c o n d i t i o n n e m e n t de la soie p a r la dessicca
t i o n a b s o l u e deva i t ê t re i m m é d i a t e m e n t adopté ; 

2° Q u e l ' é q u i l i b r e m e n t p réa l ab le était à re je ter c o m m e 
i n u t i l e o u i l l u so i r e ; 

.3° Q u e le po ids r é su l t an t de la dessiccation abso lue , 
a u g m e n t é d u d i x i è m e , devait cons t i tuer le po ids m a r 
c h a n d . 

E n s u i t e d e ces conc lus ions , la C h a m b r e do c o m m e r c e 
d e L y o n so l l i c i t a aussi tôt d u g o u v e r n e m e n t l ' au tor isa t ion 
d e m e t t r e e n v i g u e u r le nouveau système. E l l e décida 
e n o u t r e q u e , p o u r satisfaire aux d e m a n d e s des ache teur s 
o u d e s v e n d e u r s de soie qu i dés i re ra ien t se servir de ce 
m o d e d e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' a te l ier p o u r la dessiccation 
a b s o l u e r e s t e r a i t e n act ivi té , j u s q u ' à l 'o rganisa t ion de 
l ' é t a b l i s s e m e n t définitif. 

4 e Brochure (1840). — Les expér iences que nous avons 
p a s s é e s e n r e v u e deva ien t s e m b l e r par fa i tement con
c l u a n t e s , e t l e Comi té consul ta t i f des Ar t s et Manufac tu 
r e s a v a i t d o n n é son app roba t i on p le ine et en t iè re aux 
t r a v a u x d e l a commission» 

T o u t e f o i s des objec t ions n o m b r e u s e s , que n 'é tayai t 
d ' a i l l e u r s a u c u n fait , ou p lu tô t des ins inua t ions malve i l 
l a n t e s s ' é t a n t p r o d u i t e s , le min i s t r e j u g e a à p ropos , 
a v a n t d ' a c c o r d e r à l a ville de Lyon le système de cond i 
t i o n n e m e n t si i n s t a m m e n t r éc l amé p a r e l le , de consu l te r 
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l 'opinion des diverses localités d u Midi , qu i s 'occupent de 
l ' industr ie de la soie. Les réponses adressées p a r u n c e r 
tain n o m b r e de filateurs ou de mou l in i e r s furent p e u 
favorables ou m ê m e fo rme l l emen t contra i res à l ' adop t ion 
du système de dessiccation à l ' absolu , et que lques d é p u t é s 
furent chargés pa r leurs commet tan t s de faire p a r v e n i r à 
cet égard les observations des par t ies in téressées . 

Ne vou lan t point forcer les choses , ma i s b i e n avo i r 
recours à l a persuas ion, le min i s t r e adressa a u x diffé
rentes Chambres consultat ives ou C h a m b r e s de c o m 
merce du Midi les trois b r o c h u r e s analysées p l u s h a u t , 
con tenan t le r appor t des expér iences déjà faites et les 
invi ta à en p r e n d r e connaissance d ' u n e m a n i è r e a t t e n 
tive. 11 les engagea en m ê m e t e m p s , afin de m i e u x 
éclairer l eu r opinion, à dé légue r à L y o n , p o u r u n e é p o 
que dé te rminée , des p roduc teu r s de soie ou des m o u l i 
n iers , qui assisteraient en semb le à u n e sér ie d ' e x p é r i e n 
ces, faites cont rad ic to i rement en l e u r p r é s e n c e . De ce t te 
m a n i è r e , il serait possible d 'éc la i rc i r tous les d o u t e s e t 
de r édu i r e d ' emblée à n é a n t toutes les objec t ions q u i s 'é
ta ient élevées contre l 'appl icat ion du p rocédé en q u e s t i o n . 

L a commission p r é c é d e m m e n t n o m m é e p a r l a C h a m 
b r e de commerce fut pr iée de conserver la d i r e c t i o n des 
opérat ions ordonnées pa r le m i n i s t r e . 

Les objections pr incipales qu ' i l s 'agissait d e c o m 
ba t t r e n ' é ta ien t pas nouvel les et, il faut le r e m a r q u e r , 
avaient déjà été réfutées en g r a n d e par t i e p a r l e s e x p é 
r iences p récéden te s . On p ré t enda i t n o t a m m e n t : 

1° Que la soie devait ê t re a l té rée p a r la t e m p é r a t u r e 
élevée de l 'é tuve ; 

2° Que les ma t t eaux essayés n e pouva i en t pas f o u r n i r 
avec exacti tude le poids total du ba l lo t à l ' é ta t sec ; 

3° Que le g r a n d n o m b r e des pesées exposai t à d e s e r 
r eu r s qui se mul t ip l i e ra i en t ensui te dans le c a l c u l p o u r 
le bal lo t ent ier ; 
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4° Q u e l ' a d d i t i o n de 10 °/o au poids absolu était i n 
s u f f i s a n t e p o u r d o n n e r le poids m a r c h a n d ; 

5° E n f i n , q u ' i l devait y avoir u n e différence no tab le 
e t p r é j u d i c i a b l e a u c o m m e r c e , en t re les résultats de la 
d é p e r d i t i o n à la Condi t ion a n c i e n n e et à la Condit ion nou
v e l l e , d u r a n t u n e a n n é e . 

I l é t a i t faci le de r é p o n d r e , q u a n t à cette de rn iè re o b 
j e c t i o n , q u e la mora l i t é d u c o m m e r c e gagnera i t néces
s a i r e m e n t a u n o u v e a u m o d e d'essai, vendeu r s et ache
t e u r s d e v a n t t ou jou r s avoir exac tement l e u r poids vra i , 
a u l i e u d e c o u r i r a l t e rna t i vemen t les chances d ' u n bé
n é f i c e o u d ' u n p ré jud ice éven tue l . 

Q u a n t a u x i nconvén ien t s que pouvai t p résenter le 
g r a n d n o m b r e des pesées , on déc lara i t qu 'e l les seraient 
t o u t e s fa i tes e n d o u b l e et q u e , d ' u n a u t r e côté, les b a l a n 
c e s s e r a i e n t e n t r e t e n u e s en parfa i t é tat . 

O n n e p e u t q u ' a d m i r e r la pa t ience et la b o n n e grâce 
a v e c l e s q u e l l e s l a commiss ion , déjà par fa i t ement éclairée 
e l l e - m ê m e s u r ces divers po in t s , se p r ê t a au r enouve l l e 
m e n t d e t o u t e s l es expér iences . Encore dut -e l le les r e 
c o m m e n c e r e n q u e l q u e sorte p o u r c h a c u n des dé légués , 
a u f u r e t à m e s u r e de l eu r a r r ivée , p a r suite des re tards 
q u ' a v a i e n t m i s p lu s i eu r s d ' en t re eux à se r e n d r e à Lyon, 
p o u r l ' é p o q u e i n d i q u é e . 

E n a g i s s a n t a ins i , elle espérai t q u e le t émoignage 
d ' h o m m e s auss i compé ten t s que l ' é ta ient ces délégués 
s u f f i r a i t p o u r rect i f ier les idées inexactes qu 'on s'était for
m é e s d u n o u v e a u p r o c é d é , dans les contrées qu ' i ls r e 
p r é s e n t a i e n t , e t d iss ipera i t toutes p réven t ions . 

On- i n s t i t u a d o n c diverses expér iences p o u r essayer 
c o m p a r a t i v e m e n t les deux systèmes de cond i t ionnemen t . 
L e s s u i v a n t e s n o u s on t p a r u d ignes d 'ê t re relatées : 

U n b a l l o t d ' o r g a n s i n avait été choisi en vil le ; il e n fut 
e x t r a i t , e n p r é s e n c e des dé légués , le n o m b r e de m a t t e a u x 
n é c e s s a i r e s p o u r le c o n d i t i o n n e r à l ' abso lu . 
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A l'arrivée de la balle H 0 k ,S18 
Après un premier conditionnement par la 

méthode ancienne 110 k ,293 
Après la surcharge d'humidité 110 k,331 
Après un deuxième conditionnement par 

la méthode ancienne H 0 k ,325 

avec u n écart de 225 g r a m m e s seu lemen t en t r e les r é s u l 
tats ex t rêmes , écar t tout à fait insignif iant , eu é g a r d a u 
poids de la par t ie en t iè re , et qui ne compor t e p a s u n e 
e r r e u r relat ive de p lus de 1/450. 

Ces expér iences d é m o n t r a i e n t d ' u n e façon p l u s q u e 
suffisante l 'exact i tude du n o u v e a u p rocédé , m a i s q u e l -

Ce bal lot , ayant été soumis p e n d a n t v ing t -qua t re h e u 
res au cond i t i onnemen t p a r l ' anc i enne m é t h o d e , le fut 
d e rechef pa r la nouve l le . 

Les deux essais à l ' absolu d o n n è r e n t des r é su l t a t s 
d ' une concordance par fa i te . 

P o u r se r e n d r e b ien compte de l'efficacité d u sys tème , 
on répé ta une troisième épreuve sur le m ê m e ba l lo t , en 
^ ' a r r a n g e a n t de m a n i è r e à ce qu ' i l fût composé de pa r t i e s 
t rès - inégalement h u m i d e s , les unes ayan t subi le c o n d i 
t i o n n e m e n t anc i en , pa r u n e exposit ion de v i n g t - q u a t r e 
heu re s dans la salle chauffée, d ' au t res a u con t ra i r e a y a n t 
été h u m e c t é e s i n t e n t i o n n e l l e m e n t à l ' a ide de l inges 
moui l l é s . Ce ba l lo t se t rouvai t donc dans u n état tou t à 
fait a n o r m a l , et qu i ne devai t se r e n c o n t r e r q u e b i e n 
r a r e m e n t , s inon j a m a i s , à la vente su r le m a r c h é des 
soies de Lyon. Le résul ta t de l ' ép reuve fut n é a n m o i n s des 
p lus satisfaisants. 

Enf in , on fit u n e q u a t r i è m e expér ience à l ' abso lu s u r 
la ba l l e , après l 'avoir encore u n e fois soumise a u c o n d i 
t i o n n e m e n t anc ien . 

Les poids m a r c h a n d s ob tenus p a r ces divers essais d e 
dessiccation à l ' absolu furent les suivants : 
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q u e s d é l é g u é s r e s t a i en t convaincus que la soie étai t a l t é 
r é e p a r l a dess icca t ion . Ils p r é t enda i en t que si les fabr i 
c a n t s , n a t u r e l l e m e n t p lus intéressés à s'en p l a ind re que 
l e s m o u l i n i e r s , n ' a v a i e n t fait en t end re a u c u n e r éc l a 
m a t i o n , c 'es t q u e , d ' u n e par t , les effets d u cond i t ion
n e m e n t à l ' a b s o l u , encore peu en usage , n ' é t a ien t pas 
a s s e z g é n é r a l e m e n t connus p o u r ê t re b i en exac tement 
a p p r é c i é s ; et q u e , d ' au t r e p a r t , la fabr ique suppor ta i t 
p e u t - ê t r e avec indifférence la pe r t e de que lques m a t -
t e a u x , p a r l a r a i son qu ' e l l e t rouvai t sous d ' au t res rappor t s 
u n a m p l e d é d o m m a g e m e n t dans l ' emploi de la nouvel le 
m é t h o d e . 

A f i n d e d i ss iper ces doutes , i l fut convenu que l 'on 
c h o i s i r a i t s u r u n b a l l o t d ' o rgans in u n cer ta in n o m b r e de 
m a t t e a u x p o u r les d e s s é c h e r a l ' absolu , t and i s que d 'au
t r e s s e r a i e n t m i s e n réserve ; que l 'on soumet t ra i t au 
c o n d i t i o n n e m e n t o r d i n a i r e le reste d u ba l lo t , et qu 'enf in 
o n f e r a i t u n essai compara t i f de dévidage sur ces trois 
p o r t i o n s d e soie ( in tac tes , condi t ionnées à l ' abso lu , et p a r 
l ' a n c i e n n e m é t h o d e ) , p o u r é tabl i r l eque l des deux sys
t è m e s o c c a s i o n n e r a i t le plus de déche t . 

L ' e x p é r i e n c e m o n t r a qu ' i l n 'y avai t a u c u n e différence 
e n t r e l e s r é s u l t a t s d u dév idage . L a m ê m e r e m a r q u e s 'ap
p l i q u a i t à des g r è g e s de t i t re 9/10 qu ' on avait soumises à 
u n e é p r e u v e s e m b l a b l e , et le fait fut vérifié p a r des o p é 
r a t i o n s r é i t é r é e s s u r des soies de différents t i t res . 

A l a so r t i e des appa re i l s , il n ' ava i t pas été possible 
d ' a p p r é c i e r l a m o i n d r e a l té ra t ion de la fibre dans sa 
q u a l i t é o u d a n s son nerf . U n m a t t e a u encore t rès -chaud, 
f r o t t é s u r l u i - m ê m e avec force, n ' a b a n d o n n a i t a u c u n e 
t r a c e d e p o u s s i è r e p o u v a n t faire croi re que le grès de la 
s o i e a v a i t é t é a t t e i n t . 

D ' u n a u t r e cô té , la dessiccation à l ' abso lu de deux 
m a t t e a u x d e t r a m e , t e in t s en cuit, l ' un en rose t e n d r e , 
l ' a u t r e e n b l e u de c ie l , n ' ava i t n u l l e m e n t a l té ré la n u a n c e 
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de ces soies, qu i était res tée a b s o l u m e n t iden t ique à 
celle des ma t t eaux n o n desséchés . 

P o u r se confo rmer au dés i r de q u e l q u e s - u n s des d é 
légués , on complé ta les expér iences compara t ives de 
cond i t i onnemen t su r différentes espèces de soies, su r des 
douppions , des rondele t tes et des g r e n a d i n e s , la t e m p é r a 
ture é tant , c o m m e toujours , m a i n t e n u e en t r e 106°et 108° 
cent igrades , et co r re spondan t à u n e h a u t e u r de 45 c e n t i 
mèt res d u m a n o m è t r e . Les résul ta ts furent aussi sat isfai
sants que les p récéden t s . Ils m o n t r è r e n t en out re q u e le 
cond i t i onnemen t anc ien étai t t an tô t mo ins sévère et 
tantôt p lus sévère que le c o n d i t i o n n e m e n t p a r l ' abso lu , 
avec des écarts souvent t r è s -no tab le s . 

Nous ne nous é tendrons pas su r cer ta ines objec t ions 
t r è s -ma l fondées qui furent p ré sen tées p a r q u e l q u e s - u n s 
des dé légués . La commiss ion se t rouva i t en m e s u r e de 
les combat t re v ic tor ieusement , et d ' u n e façon p é r e m p -
toire. Les opposants contes ta ient , p a r exemple , l ' exac t i 
tude constante des épreuves d u r a n t les différentes saisons 
de l ' année . Ils au ra i en t v o u l u a u m o i n s é tab l i r , ce qu i 
n 'eû t d 'a i l leurs condui t à a u c u n e conc lus ion u t i l e , la 
moyenne des écarts en t re les résul ta ts des c o n d i t i o n n e 
ments en toute saison. 

On expr imai t encore u n e c r a i n t e , c'est q u e l ' a p p l i 
cation du nouveau procédé n e p résen tâ t pas les g a r a n 
ties dési rables , q u a n t au p r é l è v e m e n t des m a t t e a u x 
destinés à être condi t ionnés ; on p ré t enda i t voir d a n s le 
choix à faire une t rop g r a n d e m a r g e laissée a u x a b u s . A 
cet égard il fut r é p o n d u , avec b e a u c o u p de j u s t e s s e , 
q u ' i n d é p e n d a m m e n t de la faculté accordée a u v e n d e u r 
et à l ' a c h e t e u r d'assister à ce p r é l è v e m e n t , et d e l à su r 
veil lance exercée pa r les commissa i res ou le d i r e c t e u r , on 
ne devait po in t p e r d r e de vue que ce t r ava i l n e s e r a i t 
confié qu ' à des employés in te l l igents et p r o b e s , a u - d e s s u s 
de tout soupçon. 
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' E n d é f i n i t i v e , m a l g r é les prévent ions qu 'ava ien t a p 
p o r t é e s q u e l q u e s - u n s des dé légués , tous furent convain
c u s d e l ' i n n o c u i t é et de l'efficacité de la m é t h o d e , et ils 
n e p u r e n t différer d 'op in ion que sur la propor t ion d 'eau 
à a j o u t e r , p a r le ca lcu l , a u poids absolu , pour é tab l i r le 
p o i d s m a r c h a n d . P l u s i e u r s m e m b r e s t rouvaient que le 
c h i f f r e d e r e p r i s e de 10 ° / 0 , adopté j u s q u e - l à , était b e a u 
c o u p t r o p f a ib l e , et d e m a n d a i e n t qu ' i l fût por té à 1 2 ; 
p a r c o n t r e , ce d e r n i e r chiffre sembla i t à d 'aut res exagéré . 
P o u r d o n n e r , j u s q u ' à u n cer ta in poin t , satisfaction aux 
d e u x o p i n i o n s con t r a i r e s , on s 'a r rê ta a u t e rme m o y e n de 
1 1 ° / 0 , ch i f f re de r ep r i se qu i est encore eu v igueu r a u 
j o u r d ' h u i . 

A l a f in des expér iences , closes avec le mois d 'août , 
s e l o n l e s i n s t r u c t i o n s min i s té r ie l l es , M. G a m o t . q u i avait 
t a n t c o n t r i b u é p a r son in te l l igen te activité à hâ t e r la so
l u t i o n d ' u n e ques t i on si l ong temps déba t tue , r é s u m a dans 
u n r a p p o r t j u d i c i e u x les t r avaux accompl is d u r a n t cette 
d e r n i è r e p é r i o d e . 

N o u s y r e l è v e r o n s toutefois u n passage qui nous a 
s u r p r i s , c a r l es faits qu i y sont énoncés se t r ouven t 
e n c o m p l e t désacco rd avec le résu l ta t de nos observa
t i o n s p e r s o n n e l l e s . P a r l a n t d ' une soie essayée a u dévi
d a g e a p r è s sa dess iccat ion a b s o l u e , l ' a u t e u r du r appor t 
s ' e x p r i m e a i n s i : 

« N o u s avons môme remarqué que cette grande chaleur 
ava i t a u g m e n t é son nerf, dégagé ses fils des gommures ordi
n a i r e s , e t gonflé le br in de la soie en lui donnant de la force. 

De n o m b r e u s e s expériences nous avaient appris que la soie 
n ' é p r o u v a i t a u c u n e altération de sa dessiccation absolue ; 
m a i s , dès- ce t ins tant , nous avons dû soupçonner que cette 
o p é r a t i o n lui étai t au contraire favorable et augmentait sen
s i b l e m e n t sa t énac i t é . 

U n e s econde expérience plus concluante encore, parce 
q u ' e l l e fut faite s u r une grége d'Italie, de 9 à 10 deniers, 
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moins nerveuse que la première éprouvée, est venue dissiper 
jusqu 'au moindre doute, et a convaincu également MM. les 
délégués présents au dévidage, que les mat teaux qui avaient 
été soumis à la dessiccation absolue se dévidaient au moins, 
aussi bien que ceux gardés intacts, et nous avons r emarq u é 
qu'ils étaient plus vite mis en t rain sur les tavelles, et que 
leur brin était devenu sensiblement plus gros et plus fort. 

Ce fait peut devenir une découverte importante pour l ' in
dustrie dumoul inage ; on peut espérer qu'il en sera t i ré pa r t i 
pour le dévidage des grégcs, et qu'il procurera une écono
mie dans le déchet qu'elles font ordinairement pendant ce t t e 
première opération. » 

A u c o m m e n c e m e n t de ce vo lume , n o u s avons e x p o s é , 
d ' après des expér iences exécutées p a r nous a u s é r i m è t r e , 
que l 'état de dessiccation abso lue faisait p e r d r e à l a s o i e , 
m o m e n t a n é m e n t d u m o i n s , u n e g r a n d e pa r t i e d e s e s 
qual i tés d'élasticité et de t énac i t é . I l n o u s est d o n c 
impossible de croire que cette dessiccat ion puisse p r o 
dui re u l t é r i e u r e m e n t les effets avan tageux i n d i q u é s c i -
dessus. Au su rp lus , il ne faut pas oub l i e r q u e la soie s o u 
mise au dévidage pa r M. Gamot , ne se t rouva i t p l u s , a u 
m o m e n t de l 'essai , dans des condi t ions tout à fait c o m 
parables , ayant déjà repr i s à l ' a i r u n e ce r t a ine p r o p o r 
t ion d ' humid i t é . 

E n second l ieu , nous ne saur ions a d m e t t r e q u e l a d e s 
siccation gonfle le b r i n ; nos expér iences su r la c o n t r a c 
tion qu ' ép rouve u n fil sec lo r squ 'on v ien t à le m o u i l l e r , 
nous démon t r en t le con t ra i re (Voir page 52). 

Faudra i t - i l donc supposer que l ' e n t h o u s i a s m e a é t é 
pour que lque .chose dans l ' appréc ia t ion si f avo rab l e d e 
l ' au teur ? Nous ne ser ions pas é lo igné de le c r o i r e . 
Néanmoins , . l ' exp l i ca t i on qu i va su ivre , p e u t c o n c i l i e r , 
jusqu 'à u n cer ta in p o i n t , les deux op in ions c o n t r a d i c 
toires . 

Vra i s emb lab l emen t , la soie, encore t r è s - s è c h e , q u e 
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M . G a m o t faisait essayer a u dévidage , avait é té , selon 
l ' u s a g e , b i e n ouve r t e et m a n œ u v r é e avec soin su r le 
t r a f u s o i r . D u r a n t cette m a n i p u l a t i o n , ses b r i n s ava ient 
d û , à c a u s e de l e u r sécheresse , s 'é lectr iser avec une ce r 
t a i n e é n e r g i e et a c q u é r i r u n e t endance par t icu l iè re à 
s ' é c a r t e r l es u n s des au t r e s et à se soulever . C'est pour 
c e m o t i f , s a n s d o u t e , q u ' o n a cru pouvoi r a t t r i bue r à cette 
s o i e l a f a c u l t é d ' ê t r e p l u s vite mise en t r a i n que d ' au 
t r e s s u r l e s t ave l l e s . 

A r r i v é e a u t e r m e de ses t r a v a u x , la commiss ion ap
p u y a l e v œ u émis p a r p lus i eu r s des dé légués , que le 
s y s t è m e d e dess icca t ion à l ' absolu fût r e n d u ob l i 
g a t o i r e d a n s t o u s les é tab l i s sements de cond i t ionne
m e n t . 

E n c o n s é q u e n c e , dans sa séance d u 3 s e p t e m b r e 1840, 
l a C h a m b r e d e c o m m e r c e de Lyon r e n o u v e l a sa décla
r a t i o n d e l ' a n n é e p r é c é d e n t e , n 'y appor t an t que deux 
m o d i f i c a t i o n s , r e l a t ives , l ' une au n o m b r e des m a t t e a u x 
à m e t t r e e n e x p é r i e n c e (30 a u l ieu de 27), l ' au t re a u 
c h i f f r e d e r e p r i s e (élevé de 10 à 11 ° / 0 ) . 

5 e Brochure (1842) . — U n e o r d o n n a n c e roya le , en date 
d u 2 3 a v r i l 1 8 4 1 , p resc r iva i t qu ' à l ' aveni r le condi t ion
n e m e n t d e s soies p a r le p rocédé de dessiccat ion à l 'absolu 
s e r a i t s u i v i à l a Condi t ion p u b l i q u e de Lyon, ma i s six 
m o i s s e u l e m e n t a p r è s sa p r o m u l g a t i o n . 

C ' e s t d o n c l e 2 0 d é c e m b r e de la m ê m e a n n é e que ce 
p r o c é d é e n t r a e n v i g u e u r à l ' exclus ion des p récéden t s . I l 
a v a i t f a l l u d i x a n s d 'expér iences ré i térées et de discus
s i o n s p o u r fa i re ce p r e m i e r pas . 

« Nu l l e ques t i on industrielle, écri tM. Gamot dans une no
t i c e s u r ce sujet , ne fut jamais plus longuement discutée, 
p l u s m i n u t i e u s e m e n t approfondie, ni combattue d'autre part 
a v e c p l u s de prévent ion par les hommes qui ne l'avaient 
p o i n t é t u d i é e : car il est à constater qu 'aucun membre des 
n o m b r e u s e s commissions appelées à l 'examen de ce système, 

PEnsoz. LO 
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dimensions , r e n d u e s b e a u c o u p p lus c o n s i d é r a b l e s q u e 
dans le p r inc ipe , il n ' ava i t subi a u c u n e m o d i f i c a t i o n s e -

n'a élevé le moindre doute sur sa précision et son exactitude 
après l'avoir vu expérimenter. » 
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APPAREIL TALABOT. 147 

r i e u s e , depu i s l 'époque de sa construction première par 
l ' i n v e n t e u r . 

L a figure 14 représente cet appareil vu de face. 

«La partie A est un casier en cuivre et zinc, garni de septti-
roirs en bois ; le numéro de gauche, sur chaque tiroir, est ce
lui de l'appareil auquel il appartient et celui de droite son 
n u m é r o d'ordre, en descendant. Le premier tiroir qui ne 
porte aucun numéro contient le complet assortiment de 
poids du kilogramme, avec les subdivisions du gramme jus-

Fig. 15. — Coupe suivant KL. 

qu'à 5 milligrammes,et aussi de petites pinces dites bi'usselles. 
. . .Les six autres tiroirs du casier sont destinés à recevoir les 

lots de soie qu'on extrait des ballots et qui doivent passer à 
la dessiccation absolue dans l'appareil adjacent. 

La partie MN est une tablette en fonte, supportant l'appa
reil e t son casier à 30 centimètres au-dessus du sol, au moyen 
d'un châssis en fonte. G est une grande cloche cylindrique en 
cuivre , à double surface ou enveloppe, dont on voit la coupe 
horizontale suivant KL dans la figure 15 en m», mn (1). Cette 

(1) Cette coupe est représentée à une échelle plus grande d'un 
t i ers . 
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cloche G n'est pas fermée par le bas et n'est destinée qu'à re
couvrir, pour y concentrer la chaleur, une seconde cloche 
intérieure, renversée, dont on voit en RS (fig. i6) la coupe ver
ticale suivant son axe. La cloche C peut s'enlever au moyen 
de deux poignées en cuivre, diamétralement opposées. 

La partie supérieure de la cloche C, circulaire et légère
ment convexe, a 32 centimètres de diamètre; elle est percée 

O 

JT 

O V 

Fig. 1C. — Coupe do la cloche intérieure. Fig. 17. — Couvercle. 

d'une ouverture de 42 centimètres, qui se ferme à volonté au 
moyen du couvercle TU (fig. 17) ; ce couvercle est coupé, 
jusqu'à son centre, par une rainure EP, que l'on peut fermer 
par une petite plaque de cuivre CD, garnie en dessous d'une 
saillie qui s'emboîte et glisse dans la rainure ; au moyen de 
cette rainure, on peut ôter le couvercle, pour placer la soie, 
et le remettre sans toucher la tige de laiton GH, qui la sup
porte dans l'appareil. 

La coulisse CD est coupée drculairement à l'extrémité 
qui va au centre du couvercle pour laisser un passage à la 
tige GH et aussi pour permettre à l'air de circuler entre les 
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d e u x grandes cloches composant l'appareil; cet espace ou 
interval le est représente en ee dans la coupe horizontale 
(fig. 13). 

L a c loche renversée RS (fig. 16), est seule chauffée au moyen 
d e l a vapeur; elle est placée, comme il est indiqué, son ou
v e r t u r e en haut et sa partie inférieure fermée, en forme à peu 
p r è s hémisphérique. Cette cloche est aussi formée de deux 
surfaces ou enveloppes entrant l'une dans l'autre, de manière 
à la isser entre elles un vide de 2 centimètres d'épaisseur, dé
s i g n é par νυν (fig. 16) et υ'υ'υ' dans la coupe (fig. 15). Ces deux 
enve loppes sont soudées ou tenues à leur partie supérieure 
par u n e rondelle en fer dont on voit l'épaissenr en L et Q de 
la c o u p e verticale (fig. 16). 

C'est dans l'espace vide νυν, laissé entre les deux surfaces 
in tér ieure et extérieure, formant l'épaisseur de la cloche RS, 
q u e circule la vapeur destinée à chauffer l'appareil. Elle y est 
a m e n é e , de la chaudière génératrice, au moyen d'un tube de 
cu ivre abcde et s'y introduit par une ouverture e latérale à la 
part ie supérieure ; elle en sort, ainsi que l'eau de condensa
t i on qui se forme, par une ouverture inférieure Λ, et le tube 
hgf la conduit au réservoir qui sert à alimenter d'eau la 
chaudière . 

On voit figure 14, en dessous de l'appareil, ces deux tubes, 
conducteurs de vapeur f g', db' : des robinets, désignés(fig. 16), 
par u et t et (fig. 14) par u' et ί', permettent ou interceptent la 
c irculat ion de la vapeur et par conséquent le chauffage de 
l 'appareil . 

L'espace vide νυν formant l'épaisseurdelaclocheRS(fig.l6), 
e s t hermét iquement fermé, à l'exception des deux orifices 
e e t h, de sorte qu'aucune humidité provenant delà vapeur 
n e p e u t se répandre dans l'appareil. La cloche RS est tenue 
d a n s la position indiquée par trois tiges de fer dont l'une est 
représentée par p,q. 

Lorsque la vapeur, en circulant, échauffe les parois de 
l a c loche RS et que celle-ci est recouverte par la grande clo
c h e extérieure C (fig. 14), la température de l'intérieur de RS 
s 'é lève facilement à 108 degrés centigrades, c'est-à-dire à 
8 degrés au-dessus de la température de l'eau bouillante, de-
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gré de chaleur nécessaire pour arriver à la dessiccation 
absolue. 

Les dix échantillons du lot de soie à dessécher sont suspen
dus à un petit cercle de laiton (flg. 18) ; chaque échantillon ou 
matteau est déplié et fixé ~g 
à un petit crochet. Vers jj 
le bas, ces dix échantillons iaL 

Fig. 18. Fig. 19. 

est suspendu à l'extrémité G d'un des bras du fléau d ' u n e 
balance. On comprend qu'il est facile, au moyen de c e t t e 
balance, de peser le lot de soie, à tel instant que l'on v e u t 
de sa dessiccation, sans avoir besoin de le détacher, ni sor
tir de l'appareil; il serait d'ailleurs impossible de le faire à. 
l'air libre, à la fin de l'opération, d'une manière sûre et p r é 
cise, en raison de l'humidité répandue dans l 'a tmosphère , 
dont la soie s'emparerait de suite. 

On voit aussi (fig. 19) le montant en fer qui supporte l a 
balance DCGD tel qu'il se présenterait, l'appareil étant v u d e 
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côté et la balance de profil; MN dans cette figure représen
tent la tablette en fonte dans toute sa largeur; pp' est le 
bouton de la balance. 

Un tuyau coudé rsz (flg. 16), muni d'une clef y, qui peut le 
tenir ouvert ou fermé, sert à établir une communication 
entre l'air de la salle et celui compris entre les deux clo
ches C e t RS, lorsqu'elles sont disposées pour le fonctionne
m e n t de l'appareil. 11 s'établit alors un courant d'air qui 
entre par l'ouverture z de ce tube et sortpar l'ouverture circu
laire du couvercle de la cloche C ; c'est par ce courant d'air 
qu'est entraînée l'humidité qui se dégage de la soie. 

XY (flg. 14) est un double cercle ou espace annulaire conte
nant du sable fin sur lequel repose la cloche C, de manière à 
former un obturateur qui garantit l'intérieur de tout refroi
dissement ; les mêmes lettres XY (flg. 16) représentent la 
section de cet espace annulaire par un plan vertical. » 

Dessiccateur Talabot-Persoz-Rogeat. 

L e s y s t è m e de cond i t i onnemen t à l 'absolu que nous 
v e n o n s d e déc r i r e fut appl ique à Lyon, puis successi
v e m e n t d a n s d ' au t res é tabl issements , en F rance et à 
l ' é t r a n g e r , et p e n d a n t près de qu inze ans , fonctionna à la 
sa t i s fac t ion des in téressés . Toutefois, il était susceptible 
d ' a m é l i o r a t i o n s ; on pouvai t lu i r ep roche r p lus ieurs in 
c o n v é n i e n t s et n o t a m m e n t u n e ext rême lenteur . 1 En 
effet, c h a q u e . opé ra t ion , sans avoir aucune durée fixe, 
n é c e s s i t a i t six h e u r e s a u mo ins , dans les cas les plus fa
v o r a b l e s . O n devai t donc che rche r à abréger cette durée , 
s o u s p e i n e d ' i n s t a l l e r forcément u n t rès -grand nombre 
d ' a p p a r e i l s , o u de s 'exposer parfois à des re tards regret
t a b l e s d a n s les essais. 

M . Pe r soz p è r e , d i r ec t eu r de la Condition fondée à 
P a r i s e n 1 8 5 3 , songea , dès la m ê m e a n n é e , à in t rodui re 
c e p e r f e c t i o n n e m e n t , en r enonçan t au chauffage à la va-
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p e u r et en faisant passer su r la soie u n a b o n d a n t cou
r a n t d 'a i r sec et c h a u d p r o v e n a n t d ' u n calor i fère . 

De concer t avec M. Rogea t , cons t ruc teu r à Lyon , a u 
quel il avait c o m m u n i q u é ses vues , M. Persoz é tud ia d i 
verses disposit ions p o u v a n t p e r m e t t r e de réa l i ser p r a t i 
q u e m e n t son idée . De cette é tude résu l ta la cons t ruc t ion 
d ' un appare i l n o u v e a u , dans l eque l ce r ta ines par t ies d e 
l 'étuve de Ta labo t é ta ient conservées et a u q u e l on d o n n a 
le n o m de dessiccatear Talabot-Persoz-Rogeat, p o u r r a p 
pe le r la pa r t de col labora t ion qu i r evena i t à c h a c u n d a n s 
ce t rava i l . 

La vapeu r qu i , dans l ' appare i l Ta l abo t , c i rcula i t e n t r e 
les deux enveloppes , est r emplacée ici , c o m m e n o u s l e 
dis ions, pa r de l 'a i r c h a u d , l eque l p é n è t r e dans l ' i n t é 
r i e u r m ê m e de l 'é tuve et la p a r c o u r t de h a u t en b a s . L a 
dessiccation est ainsi r e n d u e b e a u c o u p p lus p r o m p t e , en 
raison de la g r a n d e masse d 'a i r i n t rodu i t e , qu i t e n d à 
se sa tu re r d ' humid i t é , en passant s u r les fibres, et à 
cause de la t e m p é r a t u r e élevée q u e possède cet a i r . 
Aussi , tandis qu 'avec le système Ta labo t il fallait six h e u 
res au moins p o u r ob ten i r u n e dessiccation à p e u . p r è s 
complè te des échant i l lons , avec le n o u v e a u système o n 
at te int ce résu l ta t dans u n t emps b e a u c o u p p lus c o u r t , 
souvent en u n e d e m i - h e u r e , quelquefois p l u s r a p i d e 
m e n t encore . 

La figure 20 rep résen te l 'aspect ex té r ieur de l ' é tuve r e 
couverte d ' u n e enveloppe en tôle émai l l éc . Le fléau d ' u n e 
ba lance de précis ion sout ient à l ' une de ses ex t r émi t é s 
une couronne à crochets , où sont suspendues les fibres à 
dessécher , et à l ' au t re ex t rémi té u n p l a t eau des t iné à 
recevoir des poids . L a t ige de suspension de la c o u r o n n e 
passe à t ravers u n e ouve r tu re p ra t iquée dans le c o u 
vercle d u cy l indre . 

Quant à la disposition in t é r i eu re de l ' a p p a r e i l , on l a 
c o m p r e n d r a a i s é m e n t , en examinan t la coupe v e r t i -
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c a l e représentée sur la figure 4 de la planche ci-jointe. 

Fig. :;(>. —Dessiccateur Talabot-Persoz-Rogoat. 

L 'a ir chaud, amené d'un calorifère par le tuyau prin
c ipa l A , se répand dans l'espace B , s'élève par trente-deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



petits tubes ver t icaux T , placés en t re les deux cyl indres 
concent r iques C e t D , s e déverse à la par t ie supé r i eu re d u 
cyl indre in t é r i eu r D , qu ' i l p a r c o u r t de h a u t en bas en 
desséchant la soie, et s ' échappe p a r les tuyaux E E qu i 
c o m m u n i q u e n t avec u n e c h e m i n é e d ' appe l . 

L 'appare i l cont ient que lques pa r t i e s secondaires q u i , 
sans le compl ique r , r e n d e n t son fonc t ionnemen t p l u s 
facile à rég le r . Nous y r ev i end rons u n peu p lus lo in . 

L 'a i r chaud est fourn i p a r des calorifères é tabl is au 
sous-sol. A l a Condi t ion de P a r i s , c h a c u n d 'eux chauffe u n 
g roupe de qua t r e étuves s e u l e m e n t . L a figure 1 r e p r é 
sente la coupe ver t ica le d ' u n de ces calorifères à u n e 
échel le t rès - rédui te . 

E n F est le foyer, composé d ' u n e cloche en fonte à 
fortes ne rvu res ex tér ieures des t inées à offrir le p l u s de 
surface possible au contact de l ' a i r . I l est a l i m e n t é p a r 
du charbon de t e r r e , ou m i e u x p a r d u coke. Les p r o d u i t s 
de la combus t ion sor tent p a r le s o m m e t do la c loche , 
a r r ivent dans u n t ronc de cône H qu i la s u r m o n t e , pu i s 
s 'élèvent pa r neuf petits t u y a u x en fonte, dans u n espace 
annu la i r e d 'où ils se r e n d e n t à la c h e m i n é e p a r l ' i n t e r 
méd ia i r e d 'un tuyau la té ra l T . 

L ' a i r à échauffer est puisé dans le sous-sol m ê m e , 
pa r u n e ouver tu re P , située en a r r i è r e du foyer ; il p é n è 
t re à l 'a ide d ' une canal i sa t ion en dessous de la c l o c h e , 
passe en t re celle-ci et u n cy l ind re enve loppan t de tô le , 
s'échauffe dans ce t ra je t , a u contact des n e r v u r e s sai l 
lantes dont i l a été fait m e n t i o n , v ien t c o n t o u r n e r e n s u i t e 
les tubes de fonte que p a r c o u r e n t les p rodu i t s de la com
bust ion, enfin mon te dans u n g r a n d réservoir ou d i s t r i 
b u t e u r en tôle , d 'où il est r épa r t i p a r q u a t r e t u y a u x d i s 
tincts A dans les appare i l s de dessiccation. C h a c u n de ces 
tuyaux s 'adapte dans u n e enveloppe cy l ind r ique e n tô le 
I , évasée à sa part ie in fé r ieure sous forme de b o t t e . 
(P lanche , fig. 1 et 3) . 
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A P E A R E III DE, CONDmOOTEiMEHT À AIR CHAUD* 

& Massosi,EcKteur Pans- J.Blacnadet etE ChaetwetSc 
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U n e chemise car rée en maçonner ie , en toure en t i è re 
m e n t le ca lor i fère . El le prévient la déperdi t ion de la 
c h a l e u r p a r l ' a i r a m b i a n t et pe rme t d 'ut i l iser l ' a i r déjà 
d é g o u r d i con t enu dans ce. la rge espace ; on peut le m é 
l a n g e r en effet avec l 'a i r t rès-chaud produi t dans l ' en 
v e l o p p e en tô le . 

D a n s ce b u t , deux luca rnes U sont ménagées à la 
b a s e de la m a ç o n n e r i e . P a r el les , l ' a i r froid extér ieur 
p é n è t r e dans l a c h a m b r e ; il s'y t iédit , et ressort pa r les 
o u v e r t u r e s des enveloppes I . Chacun des tuyaux de dis
t r i b u t i o n qu i le reçoivent cont ient u n des tuyaux A ame
n a n t l ' a i r c h a u d d u calorifère dans les appare i l s . Nous 
a l l o n s vo i r q u e l 'a i r é m a n a n t de ces deux sources t rouve 
s o n e m p l o i dans le fonc t ionnement des étuves. 

C o m m e il a été dit p lus h a u t , l ' a i r chaud d u calorifère 
se r e n d e n dessous de chaque étuve dans une capacité B 
e n tô l e . L a clef V, que c o m m a n d e u n levier K, situé à la 
p a r t i e s u p é r i e u r e de l 'é tuve, p e r m e t d 'é tabl i r ou d ' in
t e r r o m p r e l ' a r r ivée de cet a i r c h a u d (fig. 4 de la p lan
c h e et fig. 20 d u texte). 

Q u a n t à l ' a i r t i ède , p rovenan t de l ' in té r ieur de la ma
ç o n n e r i e , i l se déverse dans l 'espace a n n u l a i r e compris 
e n t r e les deux cyl indres C et D , empêche u n e trop 
g r a n d e d é p e r d i t i o n de la c h a l e u r de l 'a i r des tubes , et 
v i e n t se r é p a n d r e é g a l e m e n t à la pa r t i e supér ieure du 
c y l i n d r e , p a r des t rous si tués su r le pou r tou r d 'une r o n 
d e l l e h o r i z o n t a l e fixe en tôle r. Une au t re rondel le m o 
b i l e , pe rcée de t rous co r respondan t s , repose sur la p r e 
m i è r e . P a r le m o u v e m e n t d 'avant en a r r i è re , ou inver
s e m e n t , d ' u n b o u t o n L (fig. 20) qu i fait saillie en dehors 
d e l ' é t u v e , on p e u t faire glisser cette rondel le sur la p re 
m i è r e , de façon qu ' i l y ait coïncidence exacte des t rous 
e n t r e e u x , ou a u con t ra i re fe rmeture he rmé t ique (Voir 
p l a n c h e , fig. 5) . 

O n conçoi t q u ' a y a n t la faculté de rég le r à volonté , à 
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l 'a ide du levier K et d u bou ton L , l ' a r r ivée de l ' a i r 
chaud et de l 'a i r t i ède , on puisse a t te indre a i sémen t l a 
t e m p é r a t u r e nécessai re au fonc t i onnemen t de l ' a p p a r e i l . 
Un t h e r m o m è t r e T , à m o n t u r e mé ta l l i que et don t la 
tige g r a d u é e fait saill ie au dehor s de l ' é tuve , p e r m e t 
d 'observer cette t e m p é r a t u r e . 

Enfin u n regis t re ho r i zon ta l M ( P l a n c h e , fig. 4 et 5) 
d o n t nous n ' avons pas encore p a r l é , est p lacé a u fond 
d u cy l indre . Ce regis t re , m u n i d ' u n e l o n g u e t ige v e r 
t icale , est c o m m a n d é pa r le bou ton S (fig. 20) . 11 se r t 
à é tab l i r ou à i n t e r r o m p r e la c o m m u n i c a t i o n de l ' a p 
pare i l avec la cheminée d 'appe l et, dans ce d e r n i e r cas,, 
à a r r ê t e r le m o u v e m e n t de l ' a i r d a n s l ' é tuve , s u r t o u t sii 
l 'on a eu soin de fe rmer en m ê m e t e m p s les deux autres-
clefs. I l est ind i spensab le de p r e n d r e cette p r é c a u t i o n , 
toutes les fois que l 'on veut opé re r u n e pesée déf i 
n i t ive . 

Les calorifères et les g r a n d s appa re i l s de c o n d i t i o n n e 
m e n t à a i r c h a u d que nous venons de déc r i r e f u r e n t 
p e n d a n t u n cer ta in t emps seuls en u sage . 

L e u r supér io r i t é , au po in t de v u e de la r ap id i t é e t d e 
l ' accompl i ssement parfai t des opéra t ions , e n g a g e a l a 
C h a m b r e de commerce de Lyon à r e m p l a c e r les a n c i e n 
nes étuves de Ta l abo t employées à la Condi t ion de c e t t e 
ville pa r les dessiccatcurs n o u v e a u x . L a m ê m e t r a n s f o r 
mation ne ta rda pas à s'effectuer à P a r i s . M a l g r é l ' o p 
position qu i s 'éleva d 'abord de divers côtés, e n F r a n c e et 
à l ' é t ranger , su r tou t en I ta l ie , n o n - s e u l e m e n t tous l e s 
é tabl issements de Condit ion r é c e m m e n t c réés f u r e n t 
montés d 'après ce système, mais pa r tou t , à l ' e x e m p l e d e 
Lyon et de Pa r i s , on subst i tua b ien tô t a u m a t é r i e l anc ien , 
les étuves m o d e r n e s , dans les é tab l i s sements dé jà e x i s 
tan ts . 

L a figure 21 rep résen te une salle c o n t e n a n t q u a t r e 
g roupes de ces appare i l s . 
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à la facilité de r ég l e r la t e m p é r a t u r e , et sur tout , q u a n t à 
l ' économie de combus t ib le qu ' e l l e s p e r m e t t e n t de r é a l i 
ser . Nous au rons l 'occasion d ' en r e p a r l e r p lus lo in . 

Pratique du conditionnement. 

P o u r b i e n r e n d r e compte d u t rava i l et de la m a n u 
tent ion d ' une C o n d i t i o n , n o u s n e croyons pouvo i r 
mieux faire que de passer en r evue les opéra t ions q u e 
l 'on fait sub i r aux bal les de soie qu i e n t r e n t dans l ' é ta 
b l i s sement de P a r i s . Cette descr ip t ion ne sera peu t - ê t r e 
pas sans utilité p o u r ceux de nos l ec teurs qu i a u r a i e n t 
que lque in té rê t à conna î t r e ce service dans tous ses d é 
tai ls . 

Tou te pe r sonne qu i appor te u n e ba l l e de soie à l a 
Condi t ion, doit r e m e t t r e au b u r e a u u n e note i n d i q u a n t 
le nom d u déposant , la dés igna t ion de la soie, la m a r q u e 
et le poids de la b a l l e , enfin l ' opé ra t ion à faire . 

La ba l l e , in t rodu i te dans la sal le d ' e n t r é e , est p l a c é e 
d 'abord pa r les garçons de service su r le p l a t eau d ' u n e 
g rande ba l a nc e , pouvan t peser , avec u n e a p p r o x i m a t i o n 
de 20 g r a m m e s , j u s q u ' à 200 k i log . ; on é tabl i t l ' é q u i l i b r e 
de te l le sorte qu ' i l y ai t b o n po ids , c o m m e d a n s t ou t e 
opéra t ion commerc ia l e , c 'est-à-dire qu ' i l se p r o d u i s e u n 
léger en t r a înemen t d u fléau, d u côté d u p l a t e a u qu i con 
t ient la m a r c h a n d i s e . 

Un con t rô leur vérifie cet équ i l ib re et énonce à h a u t e 
voix le poids b r u t de la b a l l e , qu i est insc r i t s u r u n 
t ab leau p lacé en vue d u b u r e a u . 

I m m é d i a t e m e n t après , la ba l l e est en levée de l a b a 
l ance , ouver te , et la soie qu 'e l le cont ient v idée e n t i è r e 
m e n t dans u n e g r a n d e sache ou a u g e , en toi le r é s i s t a n t e , 
suspendue pa r des a n n e a u x à qua t r e m o n t a n t s m o b i l e s , 
mais so l idement é tabl is . On r é u n i t les d ivers ob je t s 
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c o n s t i t u a n t l a t a r e , à savoir la toi le , les papiers et les 
ficelles q u i on t servi à l ' emba l l age , et on les pèse avec 
s o i n à u n e a u t r e b a l a n c e , voisine de la p récéden te . 

C e s e c o n d poids est contrôlé à son tou r et inscr i t 
c o m m e l e p r e m i e r su r le t ab l eau . L e u r différence pe r 
m e t d ' é t a b l i r le poids ne t de la pa r t i e de soie présentée . 
D e u x e m p l o y é s de b u r e a u re l èven t s imu l t anémen t ces 
d o n n é e s , d ' u n e p a r t su r u n l ivre d ' en t r ée , de l ' aut re sur 
u n r e g i s t r e à s o u c h e , d 'où sera dé taché p lus tard le bu l 
l e t i n p o r t a n t les résu l ta t s de l ' ép reuve . 

T a n d i s q u ' i l est p rocédé à ces opéra t ions , on se hâ te 
d e p r é l e v e r d a n s toutes les par t ies de la ba l le u n cer ta in 
n o m b r e d e m a t t e a u x dest inés à servi r d 'échant i l lons 
d ' e s s a i . A u fur et à m e s u r e q u ' o n les r e t i r e , on les r é 
p a r t i t d a n s t ro i s t i ro i r s n u m é r o t é s , de m ê m e d imens ion , 
q u ' o n s u p e r p o s e , afin de p rése rve r l e u r contenu de l ' i n 
f l u e n c e d e l ' a i r ex té r i eu r . P o u r que les échant i l lons du t i 
r o i r s u p é r i e u r n e soient pas exposés l i b r e m e n t à l ' a tmo
s p h è r e d e l a s a l l e , on a soin de recouvr i r ce de rn i e r 
d ' u n e p l a q u e de l a i ton . Un employé enlève imméd ia t e 
m e n t ces t i ro i r s et les por te à des poseurs instal lés à une 
b a l a n c e d e p réc i s ion . 

A v a n t d ' a l l e r p l u s lo in , nous devons d i re ce que d e 
v i e n t l a b a l l e e l l e - m ê m e . On la recons t i tue , en r e m e t 
t a n t d a n s l a to i le la m a r c h a n d i s e accompagnée des p a 
p i e r s e t d e s ficelles ; on la r ecoud et, après qu 'on a pris 
s o n n o u v e a u po ids , dit poids de sortie, on la recouvre 
d ' u n e s e c o n d e sache en forte to i le . Cette sache est 
m a r q u é e a u n o m de la Condit ion et por te u n n u m é r o ; 
e l l e es t f e r m é e d ' u n e m a n i è r e spécia le , pa r u n e série de 
b o u c l e s q u i se t i e n n e n t l ' u n e l ' a u t r e en passant dans des 
œ i l l e t s . O n l a scel le a u moyen d ' u n p lomb sur l e q u e l on 
a p p l i q u e l e t i m b r e de l ' é t ab l i s sement . 

A i n s i p r é p a r é e , l a ba l l e est r e n d u e au cl ient qui la 
c o n s e r v e e n m a g a s i n , ou l 'expédie aussitôt en fabr ique , 
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ie résu l ta t de l ' ép reuve devan t p e r m e t t r e d 'é tabl i r u l t é 
r i e u r e m e n t le poids m a r c h a n d de la ma t i è re et, en c o n 
s é q u e n c e , la fac ture . 

Les var ia t ions de poids de cette ba l l e , pa r su i te des 
circonstances où el le se t rouve p lacée , n ' o n t a u c u n e i m 
por t ance , si le p l o m b est res té in tac t , la quan t i t é r é e l l e 
de soie n ' a y a n t p u c h a n g e r . 

On r e m e t a u c l ien t , en m ô m e t e m p s que sa b a l l e , u n 
bu l l e t in por tan t les différents poids consta tés à l ' a r r i v é e , 
à savoir le poids b r u t , la t a r e , le poids ne t , l e p o i d s 
d ' ensemble des échan t i l lons re t i rés p o u r l ' é p r e u v e , l e 
poids de sort ie , enfin le n u m é r o de la sache de la. C o n 
dit ion qui enveloppe la ba l l e . Ce b u l l e t i n doi t s e r v i r à 
r e t i r e r p lus t a rd les m a t t e a u x d ' é p r e u v e . 

Revenons m a i n t e n a n t aux trois lots d ' é c h a n t i l l o n s 
qui ont été p ré levés . On les pèse à t ou r de r ô l e , e t l e 
p lus r a p i d e m e n t poss ible , en les i n t r o d u i s a n t d a n s u n e 
peti te caisse r ec t angu la i r e en l a i ton , s u s p e n d u e a u f léau 
d ' u n e ba l ance de préc i s ion . L a série des poids de c e t t e 
ba lance descend j u s q u ' a u d e m i - d é e i g r a m m e . U n a i d e , 
qui assiste le peseur , cont rô le le poids de c h a q u e l o t e t 
l ' inscr i t , en m ê m e t emps q u e le n o m b r e des m a t t e a u x , 
d a n s u n regis t re à souche . I l en dé tache u n b u l l e t i n , 
dit bulletin d'appareils, qu ' i l j o in t aux é c h a n t i l l o n s à 
e x p é r i m e n t e r . 

Le poids des lots pr i s p o u r l ' ép reuve est é v i d e m m e n t 
assez va r i ab l e , mais d 'o rd ina i re l ' employé q u i l es p r é 
lève s ' a r r ange de m a n i è r e que l e u r e n s e m b l e c o n s t i t u e 
env i ron u n kilog. L ' hab i tude qu ' i l a de ce g e n r e d ' o p é r a 
t ions lu i p e r m e t d ' a r r ive r assez b ien à ce r é s u l t a t ; i l se 
laisse gu ide r d ' a i l l eurs dans ce p r é l è v e m e n t p a r l ' i m 
por tance m ê m e de la ba l l e . 

U n e fois pesés, les lots sont t r anspor tés d a n s l a s a l l e 
de dessiccation. Ils y a t t enden t i m p u n é m e n t , u n t e m p s 
q u e l c o n q u e , q u e l e u r t ou r soit v e n u d ' ê t re m i s e n e x p é -
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r i e n c e , l e p o i d s p o u v a n t var ie r désormais sans que la 
q u a n t i t é d e m a t i è r e sèche à doser éprouve p o u r cela au
c u n c h a n g e m e n t . 

L e s é c h a n t i l l o n s doivent être p répa rés avant l eu r i n 
t r o d u c t i o n d a n s les é tuves ; on ouvre certaines soies, 
t e l l e s q u e les o r g a n s i n s et les t r a m e s ; au cont ra i re on en 
l a i s s e d ' a u t r e s te l les que l les , q u a n d l eu r pliage n 'est pas 
t r o p s e r r e . I l est c la i r q u ' u n m a t t e a u dépl ié se dessèche 
b e a u c o u p p l u s vite q u ' u n au t re laissé i n t a c t ; mais aussi 
l a so i e q u i n ' a pas été dépl iée est mo ins défraîchie que 
c e l l e q u i a é té ouve r t e . Dans l ' in térê t d u commerce , 
o n p r é f è r e d o n c , q u a n d cela est poss ible , ne pas d é 
n o u e r l e s m a t t e a u x , qui t te à consacre r u n peu plus 
d e t e m p s à l e u r dessiccat ion. On fixe les écheveaux de 
c h a q u e l o t a u x pet i ts crochets de la c o u r o n n e m é t a l 
l i q u e d é j à d é c r i t e , p o u r les suspendre dans l 'étuve (Voir 
fig- 18)-

C e t t e c o u r o n n e , a ins i que la tige dest inée à la souteni r , 
e s t e x a c t e m e n t t a r ée à l ' avance , p o u r faire équi l ib re au 
p l a t e a u q u i r eço i t les po ids . 

P o u r p r o c é d e r à l ' expér ience , on in t rodu i t les deux 
p r e m i e r s lo ts d a n s des étuves ad jacentes , de telle sorte 
q u e l e p r e m i e r , p a r exemple , se t rouve dans l ' appare i l de 
g a u c h e e t l e second d a n s celui de dro i te , deux appare i l s 
é t a n t t o u j o u r s consacrés s i m u l t a n é m e n t à une m ê m e 
o p é r a t i o n . L e b u l l e t i n su r l eque l on a inscr i t les poids 
p r i m i t i f s des échan t i l l ons accompagne ces lo t s ; on le 
p l a c e e n é v i d e n c e s u r l ' une des é tuves . 

L a t e m p é r a t u r e des appare i l s é tan t do 110° au moins , 
e t l e c o u r a n t d ' a i r c h a u d se r e n o u v e l a n t sans cesse, la 
s o i e n e t a r d e p a s à p e r d r e u n e quan t i t é d 'eau impor t an te , 
c e q u ' i l es t faci le de consta ter , si l 'on a mis la ba lance 
e n é q u i l i b r e a u c o m m e n c e m e n t de l 'opéra t ion. On r e 
m a r q u e e n effet q u e , si l 'on veut ma in t en i r le fléau h o r i 
z o n t a l , i l f au t c o n s t a m m e n t en lever des poids du p la -
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teau , p o u r c o m p e n s e r la per te q u ' é p r o u v e la soie p a r 
l'effet de la c h a l e u r . 

Toutefois, après u n e cer ta ine d u r é e de l ' e x p é r i e n c e , 
l ' équ i l ib re é tabl i n 'es t p lus aussi vi te r o m p u et finit p a r 
deveni r tout à fait s t a t i onna i r e . A c e m o m e n t , la soie es t 
desséchée c o m p l è t e m e n t ou à l'absolu, selon l ' e x p r e s 
sion consacrée . 

P o u r opérer la pesée définit ive, il est nécessa i re d e se 
me t t r e à l ' abr i de l ' inf luence du c o u r a n t d 'a i r qui se p r o 
dui t dans l ' i n t é r i eu r des é tuves , en ra ison de l ' a r r i v é e 
de l 'a i r chaud pa r le h a u t , et de son e n t r a î n e m e n t v e r s 
le bas sous l 'act ion de la c h e m i n é e d ' appe l . A cet effet 
on a soin de fe rmer toutes les clefs ou regis t res de l ' a p 
pare i l . 

Cette influence d u m o u v e m e n t de l ' a i r est l o in d ' ê t r e 
négl igeable , su r tou t si le v o l u m e de la soie mise e n e x p é 
r ience est u n peu cons idé r ab l e ; en ce cas la d i f f é rence 
dans la pesée peu t a t t e indre p lus ieurs d é c i g r a m m e s . 

Au m o m e n t de l a levée, u n second employé v i e n t c o n 
trôler les n o u v e a u x poids ob tenus et les in sc r i t s u r l e 
bu l l e t in d 'appare i l s , en r ega rd des poids p r imi t i f s . 

Nous croyons à propos d ' i nd ique r ici la d i s p o s i t i o n 
d 'un de ces bu l l e t in s . 

On calcule ensui te la per te p o u r cent des deux é c h a n 
t i l lons. Si ces per tes s 'accordent , ou n e diffèrent e n t r e 
elles que d 'une quan t i t é in fé r ieure à 0 . 3 , l ' o p é r a t i o n d u 
cond i t ionnement est t e r m i n é e . Si au con t r a i r e l e u r dif
férence est égale ou supér ieu re à ce chiffre, on i n t r o d u i t 
à son tou r dans u n e étuve le t ro is ième lot la issé e n r é 
serve, qui devient alors ce q u ' o n appe l l e u n repas
seur (1). 

I l est p resque superf lu d 'a jouter q u e , d a n s l a t r è s -

(1) Le règlement n'exigerait le conditionnement du trois ième lot 
que si la différence dans les deux premiers résultats atteignait au 
moins 0,8 ;mais l'établissement s'astreint aune plus grande r igueur. 
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grande major i té des cas, il n 'y a pas l ieu de m e t t r e ce 
t roisième lot en expér ience . Les différences o b t e n u e s 
sont en g é n é r a l insignif iantes et n e p o r t e n t s o u v e n t q u e 
sur les cen t ièmes ou m ê m e les m i l l i è m e s . El les n e d e 
v i ennen t impor t an t e s que p o u r la dessiccat ion d e c e r 
ta ines catégories de soies, tel les que les g réges C a n t o n 
et les gréges Ch ine , qu i se p r é sen t en t en grosses m a s 
ses d ' u n e très-forte épa isseur , ou les soies o u v r é e s q u i 
a r r iven t de chez le m o u l i n i e r . 

L 'opéra t ion d u c o n d i t i o n n e m e n t é tan t a c h e v é e , i l 
reste à d é t e r m i n e r le poids loyal et m a r c h a n d d e l a 
ba l le envoyée à l 'essai . P o u r cela , on c o m m e n c e p a r 
ca lculer , d 'après la per te m o y e n n e des é c h a n t i l l o n s à l a 
dessiccation, quel serait le poids absolu de la b a l l e t o u t 
en t iè re , en la supposant c o m p l è t e m e n t sèche . A ce p o i d s 
absolu on ajoute la repr i se de 11 p o u r 100 d ' e a u e t o n 
obt ient le poids légal ou conditionné de la soie (1) . 

D 'o rd ina i re ce d e r n i e r poids est i n f é r i e u r a u p o i d s 
net pr imi t i f de la b a l l e , et la différence s 'élève q u e l q u e 
fois à p lus ieurs k i l o g r a m m e s . C'est a u t a n t d ' e a u q u e l ' a 
che teur n ' a u r a pas à paye r , les factures s ' é t a b l i s s a n t d ' a 
près le poids cond i t ionné . 

Les résul ta ts sont fournis a u c l ien t s u r u n b u l l e t i n 
officiel, dé taché du regis t re à souche don t il a é té p a r l é à 

' p ropos de l ' en t rée des ba l l e s . Ce bu l l e t in ( f rappé d e p u i s 
l ' année 1872 d u t i m b r e de d imens ion de 0 fr . 6 0 c.) 
donne u n compte r e n d u suff isamment dé ta i l l é d e l ' o p é 
ra t ion p o u r que les in téressés puissent la j u g e r e n c o n 
naissance de cause et vérifier les ca lcu l s . Il es t d i sposé 
conformément au t ab l eau ci-dessous, d o n t l e s d o n n é e s 
cor respondent à celles du b u l l e t i n d ' a p p a r e i l s i n d i q u é 
plus h a u t c o m m e exemple . 

(1) Comme pour toutes les opérations de la Condition, ces calculs 
sont faits en double et contrôlés. 
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N° 

CONDITION PUBLIQUE DES SOIES 
ET DES LAINES 

Décret du 2 mai 1853 et loi du 13 juin 1866 

Marques. 

A. B. G. 
4 5 7 7 - 6 0 9 0 

PARIS, le 

Présenté par M. JV... 
un ballot Grége blanche 
emballage 

pes1... 
tare... 

103 k o s ,390 
1 ,390 

netK°* 102 ,000 

20 matteaux extraits du ballot et pesant net. 929sr,700 
se sont réduits au poids absolu de 822 ,800 
d'oùrésulte pour le ballot net le poids absolu de K 

R e p r i s e l éga le de onze pour cent* · 
j C o n d i t i o n ' . . 14f,05 1 

F r a i s T i m b r e o ,60 uf,05 Poids conditionne. 
( p l o m b a g e . . . ) Diminution,. 

Rendu les 30 matteaux d'épreuve _ ., . .... 1 Poids primitif 
pes». primiti-v1. l k.403.700 J" 

Le Directeur, N° du sac 
de la condition 

150 

U n d e u x i è m e b u l l e t i n s e m b l a b l e , dit duplicata, est 
r e m i s a u c l i e n t p o u r ê t re envoyé a u besoin à son ache
t e u r . 

L e s t r o i s é c h a n t i l l o n s , don t deux a u moins ont servi 
à l ' e x p é r i e n c e , sont r e n d u s , en m ê m e temps que ces bor 
d e r e a u x , c o n t r e le certificat de dépôt de la ba l l e . 

L e s s a c h e s spéc ia les a p p a r t e n a n t à la Condit ion doivent 
l u i ê t r e r e s t i t u é e s le p l u s p r o m p t e m e n t poss ible . Passé 
l e d é l a i d e h u i t j o u r s , elles d o n n e n t l ieu à la percept ion 
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d 'un droit de location m i n i m e ; e n f i n , a u delà d ' un m o i s , 
elles sont considérées c o m m e pe rdues et, en c o n s é q u e n c e , 
facturées p a r l ' é tab l i ssement . 

Le tarif d u c o n d i t i o n n e m e n t des soies a été fixé c o m m e 
sui t : 

P o u r toute ba l le ou par t i e de soie in fé r ieure à 20 k i l . , 
2 fr. 6 0 ; p o u r toute ba l le au -dessus de 20 k i l . , 0 fr. 14 c . 
p a r k i log. , que l le que soit d ' a i l l eu r s la n a t u r e ou l a q u a 
lité de la soie. Les frais de t i m b r e de 0 fr. 60 s o n t i n d é -
pendari ts de ce droi t , et suppor tés éga l emen t p a r le c o m 
m e r c e . 

Appareils de préparation. 

Chaque appare i l de c o n d i t i o n n e m e n t n e p o u v a n t ser 
v i r que pour l 'essai d ' u n seul lot à la fois, i l a r r i v e , si l e 
t ravail est u n peu a b o n d a n t , que b e a u c o u p d ' é c h a n t i l l o n s 
doivent a t t endre l e u r t ou r p o u r être desséchés , à m o i n s 
qu ' on n 'a i t chauffé p lus i eu r s g roupes d ' é t uves . D e là 
u n e per te de t emps fâcheuse , ou u n e g r a n d e d é p e n s e de 
combus t ib l e . 

P o u r pa re r à ces deux inconvén ien t s , on a i n s t a l l é d a n s 
différentes Condit ions et n o t a m m e n t dans ce l le d e L y o n , 
des appare i l s , dits de préparation, qu i sont d ' u n e g r a n d e 
ut i l i té p o u r act iver , sans p lus de frais, les o p é r a t i o n s . 
Ils consistent en des étuves de tôle , à d o u b l e e n v e l o p p e 
(fig. 22), qui sont chauffées à u n e t e m p é r a t u r e d e 100° 
à 105°, à l 'aide de la c h a l e u r p e r d u e des a p p a r e i l s p r i n 
c ipaux, dans le vois inage desquels ils se t r o u v e n t p l acé s . 
Ces étuves ont la forme de longues caisses r e c t a n g u l a i r e s , 
d ' env i ron 90 cen t imèt res de h a u t e u r su r 46 de p r o f o n 
d e u r , et r eposen t su r le sol . El les sont p e r c é e s , à i n t e r 
valles égaux, d 'ouver tu res c i rcu la i res f e r m é e s p a r des 
couvercles mobi les o o, s emblab les à ceux q u i r e c o u v r e n t 
les apparei ls de cond i t i onnemen t , ma i s à c h a r n i è r e . P a r 
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Fig. 22. — Appareil do préparation. 

L ' a i r c h a u d a r r i ve p a r la par t ie infér ieure de la caisse 
e t se t r o u v e d i s t r ibué assez éga lement à l 'aide d 'une 
b o î t e m é t a l l i q u e pe rcée de t rous . 

L a so ie , é t a n t exposée p e n d a n t que lque temps dans 
u n e s e m b l a b l e é tuve , y a b a n d o n n e la ma jeure port ion 
d e s o n h u m i d i t é , de façon q u e , lorsque le m o m e n t est 
v e n u d 'e f fec tuer son t r anspor t dans l ' apparei l de cond i 
t i o n n e m e n t , t r a n s p o r t qu i s 'exécute aussi vite q u e possi
b l e , e l le n ' e x i g e p lus que que lques minu t e s p o u r être 
p a r f a i t e m e n t desséchée . Grâce à cette disposit ion, on 
o b t i e n t d o n c économie de t emps et de combus t ib le . 

c h a c u n d e ces orifices on in t rodu i t , déjà fixé à la couronne , 
u n d e s lo ts de soie à cond i t ionner . E n a r r iè re de chaque 
o u v e r t u r e s 'é lève u n e tige mé ta l l i que résis tante , r e c o u r 
b é e à sa p a r t i e s u p é r i e u r e en forme de potence t, qui sert 
à s u s p e n d r e à volonté l ' échan t i l lon . 
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Appareils divers de Conditionnement. 

Nous avons v u fonc t ionne r en 1875, à T u r i n , dans les 
trois Condi t ions de cette v i l l e , des systèmes d 'appareils 

.différents de ceux qu i sont usi tés en F r a n c e . 
D a n s l ' é t ab l i s semen t officiel qu i dépend de la Cham

b r e de c o m m e r c e , est a p p l i q u é u n système, dit à inter
version, qu i offre, pa ra î t - i l , de g r a n d s avantages , au point 
de vue de l ' économie du chau l i age et des manipu la t ions . 
Nous a l lons en i n d i q u e r s o m m a i r e m e n t le p r inc ipe . 

Les appare i l s spéc iaux de p r é p a r a t i o n que nous avons 
décr i t s p l u s h a u t , ob l igen t à c h a n g e r la soie de place, 
c 'est-à-dire à la t r an spo r t e r d ' u n e étuve à u n e a u t r e , en lui 
faisant t r averse r l ' a i r a m b i a n t de l a sal le de t rava i l , ce 
qu i r e t a rde toujours q u e l q u e peu la dessiccation et n'est 
pas sans inconvén ien t s . M. l ' i ngén i eu r Milesi, inven teur 
des nouvel les é tuves , a eu l ' idée de les disposer de telle 
façon qu 'e l les pu issent deven i r à volonté et à t o u r de 
rô le , pa r le m o u v e m e n t d ' u n e s imple soupape , appa
rei ls de c o n d i t i o n n e m e n t p r o p r e m e n t dits ou apparei ls 
de p r é p a r a t i o n . 

A cet effet, dans u n e caisse r ec t angu la i r e mé ta l l i que , 
sont établies deux cloches en tô le , t r è s - r app rochées , 
c o m m u n i q u a n t l ' u n e avec l ' au t r e vers la pa r t i e s u p é 
r i eu re et su rmon tées c h a c u n e d ' une b a l a n c e . S u r la 
droite de cette caisse se t rouve u n levier qu 'on m a n œ u 
vre de h a u t en bas ou inve r semen t , avec u n effort t r è s -
faible (de -{-dekilog. envi ron) . C'est ce levier qu i p e r m e t 
de m o d é r e r le couran t d 'a i r , de l ' i n t e r r o m p r e en t i è r e 
m e n t au t e r m e des opéra t ions , ou m ô m e de l ' i n t e rve r t i r 
à l 'aide de valves pa r fa i t emen t ajustées. On peu t le fixer 
à d e m e u r e dans c h a c u n e de ces posi t ions . U n e pet i te 
soupape sert à i n t e rcep te r toute c o m m u n i c a t i o n e n t r e les 
deux cloches lo rsqu 'on p r e n d le poids absolu . 
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Fig. 23 . — Étuves à interversion do M. Milesi. 

B c h a r g é e s de soie et le levier placé tout en bas de sa 
c o u r s e ; A r e c e v r a d i r ec t emen t l 'air chaud , à 130° p a r 
e x e m p l e (posi t ion 1) ; t andis que B , qui est a l imenté pa r 
l ' a i r d é j à m o i n s sec sor tant de A, n 'accusera p lus , au 
t h e r m o m è t r e , q u ' u n e t e m p é r a t u r e de 125° envi ron . 

L o r s q u e l ' é c h a n t i l l o n de A a u r a a t te int l 'é tat de des
s i c c a t i o n a b s o l u e , on fe rmera toutes les valves qui com
m a n d e n t l ' e n t r é e et l a sortie de l 'a i r (position 2), a f i n 
d ' o p é r e r l a pesée définit ive. 

L ' é c h a n t i l l o n é t an t en levé , on le r e m p l a c e r a pa r u n 
a u t r e d a n s la m ê m e cloche A, puis on déplacera le levier 
d e b a s e n h a u t (position 3). Alors l ' a i r chaud m o n t e r a 

- d ' a b o r d p a r la c loche B , d o n n a n t à celle-ci la t empéra 
t u r e d e 130% et ressor t i ra en t r ave r san t la cloche A, de 
v e n u e à s o n t o u r appa re i l de p r é p a r a t i o n . L ' échan t i l lon 
d e B u n e fois desséché à l ' abso lu , on a r rê t e ra encore le 
m o u v e m e n t de l ' a i r p o u r opére r la pesée ; pu is on r e -

L e f o n c t i o n n e m e n t de l ' appare i l est fort s imp le . On 
l e c o m p r e n d r a sans pe ine , en j e t a n t les yeux sur le des
s i n c i -des sous , q u i expl ique le j e u des valves dans les 
d i f f é r en t s cas (fig. 23). Supposons les deux cloches A et 
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c o m m e n c e r a d ' u n e façon inverse la m a n œ u v r e déjà i n 
d iquée . Ains i , avec u n seul c o u r a n t d ' a i r , on fait f o n c 
t ionne r deux vér i tab les appa re i l s n o r m a u x , qu i d o n n e n t 
deux poids absolus dans le t emps que nécess i tera i t l e 
cond i t i onnemen t d ' u n seul é chan t i l l on . 

Q u a n t au système de chauffage, i l nous a s e m b l é t r è s -
économique . Le combus t ib le employé est d u bo i s , q u ' o n 
b r û l e pa r peti tes quan t i t é s à la fois, et avec u n t r è s -
faible t i rage, sur la sole d 'un four assez p ro fond , t e r 
m i n é par u n e ba t te r ie de longs t ubes h o r i z o n t a u x e n 
fonte. Ces tubes , fixés dans u n e caisse en m a ç o n n e r i e , 
ou c h a m b r e de cha l eu r , sont t raversés p a r les p r o d u i t s 
de la combus t ion , c o m m e cela a l i eu dans u n e c h a u d i è r e 
t u b u l a i r e à v a p e u r . Ils échauffent c o n s t a m m e n t l ' a i r 
enve loppant , qui est dir igé dans les appa re i l s . L ' i n t r o 
duct ion de l 'a i r froid se fait à Fex t rémi té de la c h a m b r e 
de cha l eu r et son m o u v e m e n t a l ieu en sens opposé d e 
celui des produi ts de la combust ion dans les t u b e s . 

Le net toyage des calorifères de ce g e n r e n'offre a u 
cune difficulté ; il suffit, p o u r l 'effectuer, de b a l a y e r l a 
sole du four et de passer u n e brosse dans les t u b e s p o u r 
en lever la suie qui peu t les encrasser . 

A la Condit ion officielle de T u r i n , ainsi r é o r g a n i s é e 
p a r son hab i l e d i rec teur M. Rové Cesare , d e p u i s l ' i n 
cendie qu i a dévoré l ' anc ien ma lé r i e l , il exis te d e u x 
calorifères semblables que l 'on peu t faire f o n c t i o n n e r 
a l t e rna t ivemen t . On est donc en m e s u r e d ' o p é r e r d e s 
répara t ions sans i n t e r r o m p r e le t r ava i l . C h a c u n d e s 
foyers chauffe dix apparei ls doub les , cons t ru i t s d ' a p r è s 
le p r inc ipe que nous avons ind iqué p lus h a u t , soi t e n 
réa l i té vingt appare i l s , et nécessi te , p o u r u n s e r v i c e 
quot id ien de dix heu re s , u n e c o n s o m m a t i o n m o y e n n e 
de 210 kilog. de bois . Cette ins ta l la t ion p e r m e t d e d e s 
sécher j o u r n e l l e m e n t 200 lots de soie. 

Nous n 'avons pas les é l éments nécessaires p o u r d é c r i r e 
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a v e c q u e l q u e s détai ls les appare i l s employés dans les deux 
a u t r e s Cond i t i ons de T u r i n , qui appa r t i ennen t à des en 
t r e p r e n e u r s pa r t i cu l i e r s . Dans l ' une d'elles, toutes les 
c l o c h e s à dess iccat ion sont disposées côte à côte dans u n e 
m ê m e caisse mé ta l l i que . C'est encore u n e bat ter ie de 
t u b e s , m a i s cette fois ver t icaux, qui est chargée de chauf
f e r l ' a i r d e s t i n é aux é tuves . Le d i rec teur , M. Tr ivero , ne 
s e c o n t e n t e pas de faire c i rcu le r d 'une façon régul ière 
l ' a i r c h a u d s u r la soie, p o u r la dessécher , ma i s il le r e 
f o u l e v i g o u r e u s e m e n t su r la fibre, à l 'aide d ' une pompe 
r o t a t i v e , et p r é t e n d act iver ainsi beaucoup la dessiccation. 
N o u s i g n o r o n s si les avantages re t i rés de cette pra t ique 
s o n t e n r a p p o r t avec la dépense de force et sur tout d 'air 
c h a u d q u ' e l l e nécess i te . 

A l a t r o i s i è m e Condi t ion de T u r i n , d i r igée par 
M . B e r t o l d o , les é tuves sont éga l emen t doubles , et cons
t r u i t e s d e façon à s 'ouvr i r , non pas seu lement en dessus, 
a i n s i q u e ce la a l i eu d 'o rd ina i re , mais de côté, comme 
d e v é r i t a b l e s a r m o i r e s . 

D a n s ces d ivers systèmes, les courants d 'a i r peuven t 
ê t r e i n t e r v e r t i s à vo lon té , de m a n i è r e qu 'on fait servir la 
m ê m e é t u v e , a l t e r n a t i v e m e n t , d ' appare i l n o r m a l et d 'ap
p a r e i l d e p r é p a r a t i o n . 

O n n o u s a s ignalé encore , c o m m e in téressante , une 
d i s p o s i t i o n d 'é tuves chauffées p a r le gaz, due à M. Serra 
G r o p e l l i , d i r e c t e u r de l ' une des trois Conditions de 
M i l a n ; m a i s n o u s n ' avons pas eu l 'occasion d 'en j u g e r 
p a r n o u s - m ê m e . 

A l a C o n d i t i o n de Bà le , où l 'on n ' a à expér imente r 
a u s s i q u e s u r des soies, on fait exclus ivement usage 
d ' é t u v e s chauffées a u gaz , don t la figure c i -cont re i n 
d i q u e l e g e n r e de cons t ruc t ion . 

D a n s l a cavi té cy l ind r ique A, au bas de l aque l le sont 
m é n a g é e s des pr i ses d 'a i r 0000, se t rouve le b r û l e u r à 
g a z . L e s p r o d u i t s de la combus t ion échauffent u n e p r e -
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Fig. 24. — Étuvo à gaz do la Condition de Bâle. 

m e t , ils c o n t o u r n e n t la par t ie a n n u l a i r e close S S q u i 
a m è n e l ' a i r chaud dest iné à la dess iccat ion, et r e d e s 
cenden t en t re la paroi extér ieure de ce cy l i nd re e t c e l l e 
de l ' appare i l total , enfin se r e n d e n t p a r le t u y a u T d a n s 
une c h e m i n é e d ' appe l . 

Quan t à l 'a i r à échauffer, il p é n è t r e p a r les or i f ices i n -

mière c h a m b r e de c h a l e u r C, en passan t pa r les t u b e s 
D D, et se r éun i s sen t de n o u v e a u en dessous de l ' é t uve 
p rop remen t d i te , qu ' i l s v i e n n e n t l éche r , en s 'é levant l e 
long de sa pa ro i , dans toute sa h a u t e u r ; ar r ivés au s o m -
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f é r i e u r s MM, se r é p a n d dans la c h a m b r e de cha leur , en 
se d i r i g e a n t ve r s le cen t r e , puis s'en é loigne, en contour
n a n t l a p a r o i P , et s 'élève dans l 'espace annu la i r e clos SS , 
p o u r se d i s t r i b u e r au s o m m e t de l 'é tuve par les tubes tt 
d i s p o s é s à l ' e n t o u r ; après avoir p rodu i t son action dessé
c h a n t e s u r l a f ibre , il se r assemble dans la cavité infé
r i e u r e R d ' o ù i l est en t r a îné pa r la c h e m i n é e . 

L e s a p p a r e i l s à gaz offrent les p lus g rands avantages 
a u p o i n t de v u e de la facilité et de la régular i té du fonc
t i o n n e m e n t . M a l h e u r e u s e m e n t , avec les systèmes actuel
l e m e n t c o n n u s et le pr ix du gaz dans nos pays, l eu r 
c h a u f f a g e est b e a u c o u p p lus d i spendieux que celui des 
a p p a r e i l s à coke . C'est ce qui a e m p ê c h é j u s q u ' à présent 
l e u r a d o p t i o n g é n é r a l e . A u t r e m e n t , ils ne laisseraient 
r i e n à d é s i r e r , l e u r t e m p é r a t u r e pouvan t être réglée a u 
t o m a t i q u e m e n t p a r l ' un des i n s t r u m e n t s variés que l'on 
e m p l o i e d a n s les l abora to i res p o u r cet objet . 

O n a i n v e n t é dans ces dern iè res années , t an t en Al le 
m a g n e q u ' e n F r a n c e , u n t r è s -g rand n o m b r e de ces r é g u 
l a t e u r s . Us cons i s ten t le plus souvent en u n t h e r m o m è 
t r e d o n t le l i q u i d e , en se d i la tant , r édu i t p lus ou moins 
l ' o u v e r t u r e de passage du gaz. Nous ci terons n o t a m m e n t 
ceux, d e la m a i s o n Alvergn ia t de Pa r i s , et celui que 
M . W i e s n e g g a cons t ru i t su r les indicat ions de, M. Rau-
l i n , p r o f e s s e u r d e ch imie à Lyon . 

I l s e r a i t e m b a r r a s s a n t de d o n n e r la préférence à tel ou 
t e l d e ces sys tèmes , qu i fonct ionnent tous d 'une façon 
s a t i s f a i s a n t e . N o u s n o u s b o r n e r o n s à les men t ionne r . 
M a i s n o u s n e rés is tons pas au désir de décr i re ici u n i n s 
t r u m e n t fort i n g é n i e u x , d ' un gen re tout spécial, qu i a 
é t é i m a g i n é , i l y a déjà p lus ieurs années , pour des t ra
v a u x sc ien t i f iques , p a r M. Char les Bardy, au jourd 'hu i 
D i r e c t e u r d u l abora to i r e cen t ra l des contr ibut ions i n d i 
r e c t e s . A v e c cet appa re i l , r i en n 'est p lus facile que de 
f ixer l a t e m p é r a t u r e d ' u n ba in d 'hu i le ou d 'une étuve, 
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Fig. 25. — Régulateur do M. Bardy. 

3° Un t h e r m o m è t r e à m e r c u r e , m u n i de d e u x fils 
méta l l iques , interposé dans le c i rcui t . 

E n p r inc ipe , l ' é lec t ro-a imant , agissant s u r u n l e v i e r 
a r t i cu lé , exerce dans le réservoir les fonctions d ' u n r o b i 
net de rég lage , et les m o u v e m e n l s de cet i n s t r u m e n t s o n t 
c o m m a n d é s p a r le t h e r m o m è t r e , don t la cuvet te p l o n g e 
dans le mi l i eu à chauffer. 

Les détails qui suivent feront conna î t re la d i s p o s i t i o n 
et le j e u des divers o rganes de l ' appa re i l . 

et de la m a i n t e n i r i n v a r i a b l e m e n t au degré voulu, q u e l 
que soit le m a n q u e de su rve i l l ance des opéra teurs , ou le 
c h a n g e m e n t de pression du gaz. 

L ' ensemble du système c o m p r e n d trois part ies p r i n 
cipales : 

I o Un é l émen t de pile ; 
2° Le r égu la t eu r p r o p r e m e n t di t , composé d ' un pe t i t 

réservoir , que doit t raverser le gaz avant d ' a r r ive r a u 
b r û l e u r , et d ' un é l ec t ro - a iman t en re la t ion avec les 
fils conduc teurs de la pi le ; 
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L e r é g u l a t e u r est r ep résen té en perspect ive dans la 
figure 2 5 et e n coupe dans la figure 26 . 

L e gaz e n t r e p a r le t ube T , qui l ' amène au centre m ê m e 
d u c y l i n d r e e n ve r r e V , en passant 
p a r u n p e t i t t a m b o u r mé ta l l i que m u n i A 
d ' u n o b t u r a t e u r c i rcu la i re d. Il se r é 
p a n d d a n s la capac i té du cy l indre , puis 
r e s s o r t p a r q u a t r e t rous 0 0 ' 0 " 0 " ' , s i 
t u é s s u r l e p o u r t o u r du fond (fig. 26), 
p o u r se r e n d r e p a r le tube T ' dans 
l e b r û l e u r ou b e c de chauffage. 

L e t h e r m o m è t r e (fig. 27), placé dans 

1 
m 

S I 

Fig. 26. — Coupe du réservoir. Fig. 27. — Thermomètre. 

l e b a i n d ' h u i l e ou dans l 'é tuve don t on veut rég le r la 
t e m p é r a t u r e , est ouve r t à la par t ie s u p é r i e u r e ; dans sa tige 
se t r o u v e fixé à d e m e u r e u n fil mé ta l l ique A, de fer ou de 
p l a t i n e , p l o n g e a n t j u s q u e dans l ' in té r ieur du réservoir . 
U n d e u x i è m e fil de m ê m e n a t u r e A ' , mobi le , peut être en 
f o n c é à vo lon t é d a n s cette t ige, de façon que son extrémité 
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vienne affleurer le n iveau de te l le ou telle divis ion d e 
l 'échel le des degrés . Ces deux fils se t rouven t , c o m m e 
nous l 'avons dit , dans le c i rcui t d ' u n faible c o u r a n t é l e c 
t r ique , p rodu i t pa r u n e pile don t les é lec t rodes sont r e s 
pec t ivement en c o m m u n i c a t i o n avec les bou tons R et R ' 
de l ' é lec t ro-a imant C. 

A m e s u r e que la t e m p é r a t u r e va croissant , le m e r 
cure mon te dans la t ige du t h e r m o m è t r e , et à u n c e r t a i n 
m o m e n t at teint le fil mé t a l l i que A ' . Dès q u ' i l t o u c h e 
ce fil, le cou ran t passe ; aussi tôt l ' é l ec t ro -a imant a t t i r e 
le m o r c e a u de fer doux F , p rovoque le m o u v e m e n t d u 
levier OM, et pa r sui te l 'é lévat ion de la tige v e r t i c a l e 
M h d qui por te l ' ob tu ra t eu r d. Celui-ci est a ins i so l l i 
cité à s ' appl iquer con t re la pa ro i c et à d é t e r m i n e r , 
pa r l 'obs t ruc t ion de l ' o u v e r t u r e , l ' a r r ê t comple t d u g a z . 
La t e m p é r a t u r e v e n a n t à ba isser l é g è r e m e n t , le m e r 
cure redescend dans la tige du t h e r m o m è t r e , et le c o u 
r a n t é lec t r ique cesse de passer . Alors le levier OM, o b é i s 
sant à l 'act ion d u ressort à b o u d i n a b, r é t ab l i t l ' a r r i v é e 
d u gaz. 

P o u r que l ' appare i l fonct ionne sans i n t e r r u p t i o n , i l 
faut p réven i r l 'ext inct ion de la f l amme. On y a r r i v e a i s é 
m e n t , en enfonçant p lus ou m o i n s la vis N q u i v i e n t 
b u t e r su r u n e petite tige ver t ica le en fer, n o n v i s i b l e 
dans la f igure. On règle donc cette vis de façon q u e 
l ' ob tu ra t eu r ne puisse j a m a i s i n t e r r o m p r e c o m p l è t e m e n t 
le passage d u gaz . 

D ' u n au t re côté, p o u r éviter q u e , dans les cas o ù il f a u t 
peu de cha l eu r , le gaz n'afflue en t rop g r a n d e a b o n d a n c e , 
ce qu i occas ionnera i t des m o u v e m e n t s b r u s q u e s e t t r è s -
fréquents de l ' appa re i l , on abaisse la vis à co l le t / , d e 
m a n i è r e à e m p ê c h e r l ' o b t u r a t e u r de d e s c e n d r e a u d e l à 
d 'une cer ta ine l imi te . 

Un des organes essentiels d u r é g u l a t e u r est l e p e t i t 
t ambour in t é r i eu r g, sur lequel est fixée u n e m e m b r a n e e n 
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à l 'aide 

A ' 

Apparei ls pour l'industrie privée. 

C h a q u e j o u r , les avantages d u cond i t ionnement sont 
p l u s a p p r é c i é s , et que lques manufac tu r i e r s , pe igneurs 
o u filateurs d e l a i n e , n ' hés i t en t pas à effectuer chez eux 
c e t t e o p é r a t i o n , afin de pouvoir suivre d 'une m a n i è r e 
c e r t a i n e les r e n d e m e n t s ob tenus et d 'exercer u n e s u r 
v e i l l a n c e u t i l e s u r les ouvr iers de l eurs é tabl issements , 
o u e n c o r e s u r les fabr icants à façon, à qui ils r eme t t en t 

P B R S O Z . 1 2 

c a o u t c h o u c , m a i n t e n u e contre la tige vert icale M d, 
d ' u n e r o n d e l l e m é t a l l i q u e . 
C e t t e m e m b r a n e p rodu i t u n e 
f e r m e t u r e h e r m é t i q u e , tout en 
p e r m e t t a n t à l a t ige de se m o u 
v o i r l i b r e m e n t . 

I l es t é v i d e n t que si u n e 
d i s p o s i t i o n de ce g e n r e était 
a p p l i q u é e a u x é tuves de con
d i t i o n n e m e n t , o n au ra i t la fa
c u l t é d e fixer d ' u n e m a n i è r e 
d é f i n i t i v e l a position de la 
t i g e A ' e t d e f e r m e r en t i è r e 
m e n t l e t h e r m o m è t r e à sa par 
t i e s u p é r i e u r e . Enf in , a u l i eu 
d u t h e r m o m è t r e figuré à la 
p a g e p r é c é d e n t e , on pour ra i t 
e n e m p l o y e r u n cons t ru i t avec 
d e u x b r a n c h e s (fig. 28) . 

D e ce t t e f a ç o n , on n ' au ra i t 
p a s à r e d o u t e r le contact ac 
c i d e n t e l des d e u x fils c o n d u c 
t e u r s , e t l a t ige A se t r ouve 
r a i t a j u s t é e d ' u n e m a n i è r e p lus 
s t a b l e . 28. 
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des mat ières à t ra i te r . On conçoit qu 'avec de telles p r é 
caut ions , ces indus t r i e l s t r ava i l l en t su r des bases p l u s 

sûres que l eurs c o n 
frères, et soient à l ' a b r i 
d 'éventua l i tés p r é j u d i 
ciables à l eurs i n t é r ê t s . 

Les appare i l s de d e s 
siccation qu ' o n e m p l o i e 
p o u r ces essais p r ivé s 
diffèrent p e u de c e u x 
en usage dans les é t a 
b l i ssements officiels o u 
Condi t ions . l i s s e chauf -
f e n t i so lément , a u g a z 
ou au c h a r b o n , à l ' a i d e 
d ' u n foyer i n t é r i e u r , l e 
m o u v e m e n t de l ' a i r 
c h a u d sur la f ibre à 
dessécher se fa isant d e 
bas en h a u t . Ils o n t l a 
forme de poêles assez 
élevés et sont t r è s - p o r 
tatifs. La figure 2 9 d o n 
ne u n e idée suffisante 
de l e u r d i spos i t ion . 

Croclict hygrométri
que. — M. R o g e a t a 

construi t p o u r l 'usage privé u n pet i t appare i l de c o n d i 
t i o n n e m e n t , destiné sur tout à p e r m e t t r e d ' é v a l u e r avec 
p lus de précision le t i t re des divers fils. E n se b o r n a n t à 
dévider des échevettes d 'une cer ta ine l o n g u e u r d u fil à 
essayer, et à les peser d i rec tement , on n e t i en t pas c o m p t e 
d 'un é l émen t impor t an t , à savoir, de la quan t i t é v a r i a b l e 
d 'humid i t é que la fibre cont ient au m o m e n t de l ' e x p é 
r ience ; de là des e r r eu r s possibles dans l ' e s t ima t ion d u 

Fig. 29. — Appareil chauffé au charbon. 
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n u m é r o . L ' a p p a r e i l d i t crochet hijgrométrique est dest iné 
à l e s p r é v e n i r . I l a éga l emen t la forme extér ieure d 'un 
c a l o r i f è r e e n tô le et se compose des par t ies essentielles 
s u i v a n t e s (fig. 30) . 

A . T u y a u d ' i n t r o d u c t i o n pour l ' a i r qu i doit s'échauffer 
d a n s l e d o u b l e fond et se r é p a n d r e dans l ' i n t é r i eu r de 
l ' é t u v e . 

E . L a m p e à e s p r i t - d e - v i n , avec r é g u l a t e u r , se rvant à 
c h a u f f e r l ' a i r q u i passe dans le doub le fond. 

O n p e u t r e m p l a c e r a v a n t a g e u s e m e n t cette l a m p e pa r 
u n b r û l e u r à gaz de B u n s e n . 

F . N a i s s a n c e d u t u y a u d ' é c h a p p e m e n t de l 'a i r c h a u d , 
s e r v a n t à e n t r a î n e r auss i les p rodu i t s de la combus t ion 
e t p a r s u i t e à é t a b l i r le t i r age . 

H . Clef à s o u p a p e p e r m e t t a n t de r é g l e r a volonté l ' a r 
r i v é e d e l ' a i r c h a u d d a n s l ' i n t é r i eu r d u cy l i nd re . 

I . T h e r m o m è t r e p lacé au-dessus de l ' appare i l et i nd i 
q u a n t l a t e m p é r a t u r e de l ' é tuve . 

S O P P ' . B a l a n c e r o m a i n e . 
R . F l é a u d e la r o m a i n e . 
O S . A r c d e ce rc l e de la i ton g r a d u é . 
R ' . B o u l e m o b i l e p o u v a n t se dép lacer à l 'a ide d 'un 

p a s d e v i s s u r l e b r a s le p l u s cour t de l ' a igui l le . 
M . C o u v e r c l e de l ' é t uve . 
P P ' . A r r ê t s des t inés à l imi t e r le m o u v e m e n t de l ' a i 

g u i l l e d a n s sa cou r se a scendan te ou descendan te . 
P o u r f a i r e f onc t i onne r l ' appare i l , on adapte à u n e 

p e t i t e c o u r o n n e à c roche t s la fibre à essayer et on la sus 
p e n d a u f l éau de l a r o m a i n e , pu is on déplace la bou le 
R ' , j u s q u ' à ce q u e l ' a igu i l le ar r ive au zéro de l ' a r c de 
c e r c l e g r a d u é . O n a l l u m e alors la l a m p e à espr i t -de-vin 
e t o n o u v r e l a clef I I . A u b o u t de v i n g t à v i n g t - c i n q m i n u t e s , 
o n o b t i e n t d a n s l ' é t u v e u n e t e m p é r a t u r e de 110° à 120° cen
t i g r a d e s . A m e s u r e q u e la subs tance se dessèche, l 'a i 
g u i l l e s ' é l ève p r o g r e s s i v e m e n t dans la d i r ec t ion . de S. 
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s 

Fig. 30. — Crochet hygrométrique. 

que r e n f e r m a i t la ma t i è r e . Toutefois on n e p e u t p a s o p é 
r e r su r u n échant i l lon pesant p lus de 20 g r a m m e s . 

Si l 'on doit p rocéde r , aussitôt a p r è s , à u n e a u t r e e x p é 
r i ence , c o m m e l ' appare i l est c h a u d , il faut o p é r e r l e r é 
glage in i t ia l de l ' a igui l le d ' une façon dif férente . O n p l a c e 
sur la c o u r o n n e , au l i eu de la fibre e l l e - m ê m e , le. 

Lorsqu 'e l le reste s t a t ionna i re , on agit su r le b o u t o n H , 
afin d ' in te rcep te r le cou ran t d 'a i r c h a u d , et on n o t e l a 
division à l aque l le el le s'est a r rê tée en d e r n i e r l i e u . O n 
connaî t a lors , en c e n t i g r a m m e s , la quan t i t é d ' h u m i d i t é 
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CROCHET HYGROMÉTRIQUE. 18t 

p o i d s q u ' e l l e r e p r é s e n t e et on r a m è n e l 'a igui l le au zéro . 
E n l e v a n t e n s u i t e les poids , on suspend les échevettes 

e t o n c o n t i n u e p o u r le reste c o m m e ci-dessus. Il est c lair 
q u e l e r é g l a g e se ra i t défectueux, si on chercha i t à a m e 
n e r l ' a i g u i l l e a u zé ro , tandis que la fibre se t rouve dans 
u n m i l i e u d ' u n e t e m p é r a t u r e é levée. 

O n p e u t aus s i se servi r de l ' appare i l p o u r d é t e r m i 
n e r l e p o i d s , à l ' é t a t a n h y d r e , d ' u n e subs tance h y g r o 
m é t r i q u e . P o u r ce la , l ' é tuve é tant v ide , on m a n œ u v r e la 
b o u l e R' j u s q u ' à ce q u e l 'a igui l le a r r ive à la par t ie su
p é r i e u r e d e l ' a r c d e c e r c l e . On suspend alors la ma t i è re , 
o n c h a u f f e ? e t q u a n d l ' a igu i l l e , r e m o n t a n t p e u à peu de 
l a l i m i t e o ù e l l e étai t d e s c e n d u e , n ' i n d i q u e p lus de var ia
t i o n s , o n r e t r a n c h e , du n o m b r e inscr i t su r la division 
i n i t i a l e , c e l u i de l a division à l aque l le l 'a igui l le s'est 
a r r ê t é e . O n o b t i e n t a ins i , à 1 c e n t i g r a m m e p rè s , le poids 
a b s o l u , m a i s , d a n s ces condi t ions , on ne p e u t faire l 'ex
p é r i e n c e q u e s u r 2 g r a m m e s de ma t i è r e a u p lus , l 'é
c h e l l e n ' a y a n t q u ' u n e é t endue de 200 divisions, qu i cor
r e s p o n d e n t c h a c u n e à 1 c e n t i g r a m m e . 

T o u t e n r e c o n n a i s s a n t que cet appa re i l p e u t r e n d r e des 
s e r v i c e s , il n o u s s e m b l e q u e , tel qu ' i l est const rui t , il 
offre d e s i n c o n v é n i e n t s sér ieux . D ' a b o r d , on est fort 
l i m i t é p o u r l e po ids des échevet tes à e x p é r i m e n t e r ; 
e n s u i t e , l e s osc i l l a t ions t rop faciles de l ' a igui l le r e n d e n t l e 
r é g l a g e p a r f o i s l o n g et fas t id ieux; enfin, nous t rouvons 
q u e , p o u r d e s po ids de fibres déjà très-peti ts , l ' approxima
t i o n d e 1 c e n t i g r a m m e n 'es t pas suffisante. 

P o u r ces d i f fé rents mot i fs , nous préférer ions r e m p l a 
c e r l a r o m a i n e p a r u n e pet i te b a l a n c e de précis ion, qui 
p e r m e t t r a i t d e p e s e r a u m i l l i g r a m m e . Ainsi modifié, l ' ap
p a r e i l s e r a i t c e r t a i n e m e n t t rès -u t i le dans les l a b o r a 
t o i r e s , p a r exemp ' le p o u r l 'analyse des échant i l lons de 
t i s s u s m é l a n g é s , où l ' on n ' opè re que sur de faibles q u a n 
t i t é s d e m a t i è r e . 
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Problèmes relatifs au conditionnement. 

Bien q u e , dans le p ré sen t chap i t r e , il n ' a i t été quest ion 
que d ' u n e seule espèce de fibre dont le taux de repr ise 
est invar iab le , nous croyons à p ropos d ' ind iquer b r i è v e 
m e n t c o m m e n t peuven t se r é soudre différents p rob l èmes 
relatifs au cond i t i onnemen t en g é n é r a l . 

I. — Une libre est conditionnée au taux île reprise / / 
quelle proportion d'eau pour 100 cou tient-elle dans cet 
état? 

Le résul ta t sera fourni pa r le r a p p o r t : 

100 +t _ 100 

t X 
d'où 

100 . t 1 0 0 + 2 ( 1 ) 

Exemple. — Le taux légal de repr i se de la l a i ne é t a n t 
de 17, que l le p ropor t ion d 'eau p o u r 100 u n e l a ine l oya l e 
et m a r c h a n d e doit-elle c o n t e n i r ? Réponse : 

a; = -j-pj- = l i , 5 3 °/„. 

II. — Une libre contient X pour 100 d'eau j quel serait 
le chiffre de reprise correspondant il cette composition? 

Ce p r o b l è m e est l ' inverse du p r é c é d e n t . De l a f o r 
mule (1) ci-dessus on t i re : 

1 0 0 . » m } 

100 — x K ' 

Exemple. — Supposons que l 'on ait r e c o n n u au 
coton, dans son état n o r m a l , u n e p ropor t i on d ' e a u d e 
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100 — x (3) 

L e p o i d s P de la fibre dans cet état serai t de a -f- c, 
c ' e s t - à - d i r e 

100 . a 
100 — x K ' 

Exemple. — U n e pa r t i e de l in pèse , abso lumen t sèche , 
1 5 k i l o g r a m m e s . C o m b i e n doi t -e l le absorber d 'eau p o u r 
e n c o n t e n i r u n e p ropo r t i on de 12 0 j ^1 Réponse : 

_ 15 X 12 _ 
e ~ 100 - 12 ' 

L a p a r t i e p è s e r a a lors 1 5 k + 2 k , 0 4 5 ou 17",045, r é s u l 
t a t q u e l ' o n a u r a i t p u ca lcu le r d i r ec t emen t à l 'aide de 
l a f o r m u l e (4). 

IV. Étant donné le poids absolu a d'une masse de fibre, 
calculer quel devrait être son poids P à l'état humide, pour 
qu'elle se trouvât justement conditionnée au taux de re
prise t? 

O n p o s e r a l a p r o p o r t i o n 

100 _ a 
100 + t ~~ P 1 

7>5 ° / o î q u e l se ra le t aux de repr ise co r respondan t à 
c e t t e c o m p o s i t i o n 1 ̂ Réponse : 

t = 1 0 0 7 - 7,5 = 8 ' 3 2 -

111. — Étant donné le poids absolu O, «l'une masse de fibre, 
calculer quelle quantité d'eau € elle devrait absorber pour 
e n contenir X °/0. 

O n p o u r r a é c r i r e : 

a _ 100 — x 
e x ' 

d'où 
O . 03 
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184 CONDITIONNEMENT. 

d'où 

Exemple. — Une par t i e de l a ine a u n poids abso lu 
de 40 k i l o g r a m m e s . Combien devrai t -el le peser , p o u r se 
t rouve r condi t ionnée a u t aux conven t ionne l de 1 8 1 / t ? 
Réponse : 

p = ( ^ M _ i 8 ^ = 4 7 t m t 

V. — On connaît le poids conditionné d'une niasse de 
fibre au taux de reprise t; quel est son poids absolu ï 

E n dés ignant encore p a r a ce poids absolu et p a r C l e 
poids cond i t ionné , on p o u r r a écr i re : 

d 'où 
c = a + m · a > 

n _ 100 • c , p . 

Exemple. — U n e ba l l e de soie, cond i t ionnée a u t a u x 
légal de repr i se de 11 ° / 0 , pèse 25 k i l o g r a m m e s . C o m b i e n 
de fibre sèche renfe rme- t -e l l e? Réponse: 

VI. — Une partie de fibre contient X pour 100 d'eau} 
quelle sera la différence d entre son poids primitif P et 
son poids conditionné G an taux de reprise t ? 

La différence che rchée est ce qu ' on appe l l e l a p e r t e 
au c o n d i t i o n n e m e n t . 

Le poids absolu de la ba l le sera r ep résen té p a r 

p ( i ^ 
\ 100/ 
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PROBLÈMES. 185 

e t p a r c o n s é q u e n t son poids condi t ionné à la repr ise t p a r 

L a d i f fé rence d sera donc expr imée c o m m e suit : 

d = P - C = P - p ( l - ^ ) ( 1 + T l ) , 

o u , e n e f fec tuan t les . réduc t ions : 

_ P[(iOQ + t ) < B - I Q O . t ] . . . 
d — ïôôôô · ( 7 ) 

Exemple. — Supposons q u ' u n e ba l le de soie de 80 k i 
l o g r a m m e s c o n t i e n n e 12 p . 100 d ' h u m i d i t é ; que l le d i 
m i n u t i o n ép rouvera - t - e l l e p a r le cond i t i onnemen t à la 
r e p r i s e d e 11 °/o Réponse: 

' = 8 0 " " Ï Z - " ° 0 1 · " · • • 

S i d a n s (7) o n suppose le poids pr imi t i f P égal à 100, 
l ' e x p r e s s i o n se simplifie ainsi : 

e t d a n s l e cas de la soie, où t = 11 

d=iA\x — H. (9) 

S u i v a n t l e s v a l e u r s de a; (perte p o u r 100 des é c h a n 
t i l l o n s d ' é p r e u v e ) , cette différence sera positive ou n é g a 
t i v e , c ' e s t - à - d i r e q u e l a fibre p e r d r a ou gagnera au con
d i t i o n n e m e n t . 

T a n t q u ' o n a u r a 
100 . t  

x > 100 + «' 

l a f i b re p e r d r a a u cond i t i onnemen t . 
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186 CONDITIONNEMENT. 

Elle se t rouvera p r é c i s é m e n t à l 'état cond i t ionné , 
c 'est-à-dire n ' é p r o u v e r a ni per te n i ga in , lorsqu 'on a u r a 

îoo . t • 
x — 100 + t 

P o u r se t rouver j u s t e m e n t à cet état , u n e bal le de soie 
devra donc con ten i r 

soit 9,910 p. 100 d'eau. 

Enfin , dans tous les cas où l 'on a u r a 

. 100. t 
^ 100 + t 

la fibre gagne ra au c o n d i t i o n n e m e n t , d é tant négat if , 
c 'est-à-dire le poids condi t ionné plus fort que le po ids 
primitif . 

Nous p résen tons ci-dessous u n t ab l eau d o n n a n t d i r e c 
tement la différence de poids q u ' é p r o u v e p a r le c o n d i 
t i o n n e m e n t à 11 p . 100 u n e par t i e de 100 k i l o g r a m m e s 
de soie, p o u r des per tes d ' h u m i d i t é va r i an t de 8 à 25 
p . 100, p a r d ix ièmes d 'un i té ( I ) . 

S'il s'agit d ' une par t ie de soie d ' u n poids q u e l c o n q u e P , 

on ca lcu le ra le résu l ta t en m u l t i p l i a n t pa r la v a l e u r 

t rouvée d i r ec t emen t su r le t ab l eau . 
Exemple. — U n e ba l le de 47 k i l og rammes c o n t i e n t 

15 p . 100 d ' h u m i d i t é ; que l le r éduc t ion ép rouve ra - t - e l l e 
pa r le c o n d i t i o n n e m e n t ? 

On c h e r c h e r a dans le t ab leau la pe r t e c o r r e s p o n d a n t e à 
47 

15, et on en p r e n d r a les Le résu l ta t sera 5 ,65 X 0 , 4 7 , 

soit 2" ,655. 
(I) On peut dresser ce tableau très-rapidement à l'aide de la 

formule (9), en remarquant que chaque terme ne diffère du suivant 
que de 0,111. 
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D I F F É R E N C E 

E N T R E LE POIDS PRIMITIF D'UNE BALLE DE SOIE DE 100 KILOGRAMMES ET 

SON POIDS CONDITIONNÉ C A LA REPRISE DE 11 P. 100. 
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Diminution. 

7 » 3,230 1 0 » 0,100 13» 3,430 16» 6,760 19» 10,090 
1 3,119 1 0,211 1 3,311 1 6,871 1 10,201 
2 3,008 2 0,322 2 3,632 2 6,982 2 10,312 
3 2,897 3 0,433 3 3,763 3 7,093 3 10,123 
4 2,786 4 0,514 4 3,874 •1 7,201 4 10,534 
5 2,675 5 0,655 5 3,985 5 7,315 5 10,645 
6 2,364 6 0,766 6 4,096 6 7,426 6 10,756 
7 2,453 7 0,877 7 4,207 7 7,537 7 10,867 
8 2,342 8 0,988 8 4,318 8 7,648 8 10,978 
9 2,231 9 1,099 9 4,129 9 7,759 9 11,089 

8 » 2,120 Il » 1,210. 14» 4,510 17» 7,870 20 » 11,200 
1 2,009 1 1,321* 1 4,631 1 7,981 1 11,311 
2 1,898 2 1,132 2 1,702 2 8,092 2 11,422 
3 1,787 3 1,543 3 4,873 3 8,203 3 11,533 
4 1,676 4 1,654 4 4,981 4 8,314 4 11,644 
S 1,565 5 1,765 5 5,095 3 8,125 5 11,755 
6 1,454 6 1,876 6 5,206 6 8,536 6 11,866 
7 1,343 7 1,987 7 5,317 7 8,617 7 11,977 
8 1,232 8 2,098 8 5,428 8 8,758 8 12,088 
9 1,121 9 2,209 9 5,539 9 8,869 9 12,199 

—
 

CD
 

1,010 1 2 » 2,320 15» 5,630 18» 8,980 21 » 12,310 
1 0,899 1 2,431 I 5,761 1 9,091 1 12,421 
2 0,788 2 2,542 2 5,872 2 9,202 2 12,532 
3 0,677 3 2,653 3 5,983 3 9,313 3 12,643 
4 0,566 4 2,764 4 6,094 4 9,424 4 12,754 
5 0,455 5 2,875 5 6,205 5 9,535 5 12,865 
6 0,344 6 2,986 6 6,316 6 9,610 6 12,976 
7 0,233 7 3,097 7 6,127 7 9,757 7 13,087 
8 0,122 8 3,208 8 6,538 8 9,868 8 13,198 
9 0,011 9 3,319 9 6,619 9 9,979 9 13,309 
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P o u r éviter tou t calcul , nous avions dressé u n t a b l e a u 
à double en t rée fourn issan t d i r ec t emen t les différences 
cherchées , p o u r des par t ies de soie don t le poids é t a i t 
compris en t re 5 k i l o g r a m m e s et 125 k i l o g r a m m e s ; m a i s 
l ' é tendue u n peu cons idérab le de cette table nous a fait 
r enonce r à l ' insé re r ici . 

VII. — Connaissant la différence d constatée entre le 
poids primitif P d'une masse de libre et son poids condi
tionné G au taux de reprise t, calculer la proportion ° / 0 

d'humidité que contient cette libre. 
Ce p r o b l è m e est l ' inverse d u p r é c é d e n t . La fo rmule (7) 

ci-dessus en d o n n e i m m é d i a t e m e n t la solut ion ; o n e n 
dédui t : 

x — P(ioo-H) {™> 

Si l 'on suppose encore le poids pr imi t i f P égal à 1 0 0 , 
l 'expression devient 

100(« + d)  
œ — 1 0 0 + t ' 

et dans le cas de la soie, où t = 11 

100(11 - | - d) 
111 

(12) 

Il est b i en e n t e n d u que dans ces fo rmules la v a l e u r d e 
d ne reste positive que si le poids pr imi t i f P est s u p é r i e u r 
au poids condi t ionné C, a u t r e m e n t di t , s'il y a p e r t e a u 
cond i t i onnemen t . 

Si P est p lus pet i t que C, c ' es t -à -d i re si la f ibre g a g n e 
au cond i t i onnemen t , ce qui est u n cas excep t ionne l p o u r 
la soie, la va l eu r de d devient néces sa i r emen t n é g a t i v e 
et doit e n t r e r c o m m e telle dans les ca lcu l s . 

Nous a l lons , p o u r b i en nous faire c o m p r e n d r e , c h o i s i r 
u n exemple dis t inct p o u r chacun de ces deux c a s . 

Exemples. — 1° Une ba l le de soie de 100 k i l o g r a m m e s 
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PROBLÈMES. 189 

perd, a u c o n d i t i o n n e m e n t , 2 k , 955 ; combien cont ient-e l le 
d ' h u m i d i t é ? 

D ' a p r è s l a f o r m u l e (12) on a u r a : 

. = * M ( " = « , 8 7 . 

L a f ib re c o n t i e n t donc 12,57 ° / 0 d ' humid i t é . 
2° U n e b a l l e de soie de 100 k i l o g r a m m e s gagne, au con

d i t i o n n e m e n t , l k , 2 3 5 ; c o m b i e n renfc rme- t -e l l e d ' e a u ? 
L a d i f fé rence d é tan t cette fois négat ive , on devra 

é c r i r e : 
a , = * 0 0 ( H - l , M 8 ) = : 8 t 7 7 j 

P l u s l o i n est u n t a b l e a u ca lcu lé , p o u r la soie, d 'après 
l e s d o n n é e s p r é c é d e n t e s et p a r c o u r a n t pa r d ixièmes tout 
l ' i n t e r v a l l e c o m p r i s en t re — 2 et + 1 0 . 

VIII. — Une fibre éprouve par le conditionnement au 
taux de reprise t, une réduction de rf°/o ; quel nouveau taux 
de reprise, / , faudrait-il adopter, pour qu'elle ne perdit 
pas? 

S i a es t l e po ids abso lu de la fibre, on p o u r r a écr i re 
d ' a p r è s l ' é n o n c é : 

1 0 0 - « ( ' + Ï O Ô ) = 0 

o n e n d é d u i t 
_ 100 + d) ( m 

% - 1 0 0 - d · 1 ' 

Exemple. — U n e ba l l e de l a ine de 100 k i l o g r a m m e s , 
c o n d i t i o n n é e a u t a u x de repr i se léga l de 17, éprouve u n e 
d i m i n u t i o n d e 2 k , 5 0 0 ; q u e l t aux de repr ise faudrai t - i l 
a d o p t e r , p o u r q u ' e l l e ne pe rd î t p a s ? 
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T A B L E A U 
INDIQUANT LA PROPORTION D'EAU Ql'E RENFERME UNE BALLE DE SOIE DE 100 K I L O 

GRAMMES, D'APRÈS L'AUGMENTATION OU LA PERTE QUE CETTE BALLE A É P R O U V É E 
PAR LE CONDITIONNEMENT A LA REPRISE DE 11 P . 100. (Voir Probl. VII.) 

a ss -£ a 4 
S - i 3 

C K -S c E -S 
5 s 2 - i = < 1 
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Augmentât. DJminuliDn. Diminution. Diminution. 

2,0 8,108 
le 

0,8 10,630 
k 
3,9 13,423 

k 
7,0 16,216 

1,9 8,198 0,9 10,720 4,0 13,513 7,1 16,306 
1,8 8,288 1,0 10,810 4,1 13,603 7,2 16,396 
1,7 8,378 1,1 10,900 4,2 13,693 7,3 16,486 
1,6 8,468 1,2 10,990 4,3 13,783 7,4 16,576 
1,5 8,558 1,3 11,080 4,4 13,873 7,5 16,666 
1,4 8,648 1,4 11,170 4,5 13,963 7,6 16,756 
1,3 8,738 1,3 11,261 4,6 14,054 7,7 16,846 
1,2 8,828 1,0 11,351 4,7 14,144 7,8 16,936 
1,1 8,918 1,7 11,441 4,8 14,234 7,9 17,027 
1,0 9,008 1,8 11,531 4,9 14,324 8,0 17,117 
0,9 9,099 1,9 11,621 5,0 14,414 8,1 17,207 
0,8 9,189 2,0 11,711 5,1 14,504 8,2 17,297 
0,7 9,279 2,1 11,801 5,2 14,594 8,3 17,387 
0,6 9,369 2,2 11,891 5,3 14,684 8,4 17,477 
0,5 9,459 2,3 11,981 5,4 14,774 8,5 17,567 
0,4 9,549 12,071 5,5 14,864 8,6 17,657 
0,3 9,639 2,5 12,162 5,6 14,954 8,7 17,747 
0,2 9,729 2,6 12,252 5,7 15,045 8,8 17,837 
0,1 9,819 2,7 12,342 5,8 15,135 8,9 17,927 
0,0 9,910 2,8 12,432 5,9 15,225 9,0 18,018 

18,108 2,9 12,522 6,0 
15,225 

9,1 
18,018 
18,108 2,9 12,522 6,0 15,315 9,1 
18,018 
18,108 

Diminution. 3,0 12,612 6,1 15,403 9,2 18,198 
0,0 9,910 3,1 12,702 6,2 15,495 9,3 18,288 
0,1 10,000 3,2 12,792 6,3 15,585 9,4 18,378 
0,2 10,090 3,3 12,882 6,4 15,675 9,5 18,468 . 
0,3 10,180 3,4 12,972 6,5 15,765 9,6 18,558 
0,4 10,270 3,5 13,063 6,6 15,855 9,7 18,648 
0,5 10,360 3,6 13,153 6,7 15,945 9,8 18,738 
0,6 10,450 3,7 13,243 6,8 16,036 9,9 18,828 
0,7 10,540 3,8 13,333 6,9 16,126 10,0 18,918 
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SES EFFETS SUR LA. SOIE. . 191 

O n éc r i r a d ' après les données ci-dessus : 

_ 100 (17 + 2 , S) _ 
1 - 1 0 0 - 2 , 5 - / U -

11 est p r e s q u e superf lu de r a p p e l e r q u e , dans le cas où 
l a b a l l e g a g n e r a i t au cond i t i onnemen t , d aura i t u n e va
l e u r n é g a t i v e . 

Effets du conditionnement sur certaines soies. 

I l n o u s res te à p a r l e r des effets que le cond i t i onnemen t 
e x e r c e s u r la soie dans cer ta ins cas par t icu l ie rs . Nous 
a v o n s v u q u e , l o r sque cette fibre se t rouve à l 'état éc ru , 
e t n ' a r e ç u a b s o l u m e n t a u c u n e cha rge , elle suppor te 
l ' é p r e u v e sans s u b i r d ' au t re modification que parfois 
u n e l é g è r e dég rada t ion de sa te inte j a u n e na tu re l l e . 
M a i s , si e l le a été c h a r g é e , elle peu t donne r l ieu à diffé
r e n t s p h é n o m è n e s qu ' i l n 'es t pas sans in té rê t de no ter . 

A i n s i l a fibre p r e n d souvent dans les étuves u n e odeur 
t r è s - p r o n o n c é e de savon, d 'hu i l e , de pa in gr i l l é , ou 
m ê m e r é p a n d u n e fumée qu i provient des substances 
f a c i l e m e n t décomposab les con tenues dans la cha rge . 

I l a r r i v e aussi que des organs ins acquiè ren t , n o n pas 
d ' u n e m a n i è r e u n i f o r m e , ma i s seu lemen t sur quelques 
é c h e v e t t e s , u n e te in te rosée, r a p p e l a n t la couleur du 
s u l f u r e de m a n g a n è s e p réc ip i té . La mat iè re é t rangère 
q u i p r o d u i t cet effet ne nous est pas connue ; elle se 
t r o u v e d ' a i l l eu r s en t rop pet i te q u a n t i t é , pour que nous 
a y o n s p u songer à la r e c h e r c h e r . 

E n f i n , ce r t a ines soies ouvrées changen t de couleur 
d ' u n e m a n i è r e t r ès - sens ib le , j u s q u ' à devenir d 'une teinte 
bois. L e s effets de la cha rge sont alors tout à fait t r an 
c h é s . Que lquefo i s on r e m a r q u e que , dans u n ma t t eau 
s o u m i s à l a dess iccat ion, u n e échevette seule b r u n i t sur 
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tout son pourtour, tandis que le reste de la soie d e m e u r e 
parfaitement intact. 

Nous empruntons à un petit opuscule publié e n 1854 
par M. Gamot, sur le décreusage, le passage suivant qui 
a trait à l'action particulière de la chaleur sur les s o i e s 
chargées : 

« Dans les dessiccaleurs Talabot-Persoz-Rogeat, mis en a c 
tivité dans la Condition de Lyon, depuis le commencement 
de cette année, le degré de chaleur du courant d'air auquel o n 
expose la soie est maintenu aussi régulièrement que p o s 
sible à 120° centigrades. C'est une température parfaitement 
convenable pour obtenir une dessiccation très-prompte, e t 
elle n'a rien de dangereux pour la soie, car il a été démontré 
par M. d'Arcet que la soie n'éprouvait aucune altération 
d'une température portée même jusqu'à 170°. J'ai p u , 
tout récemment, répéter plusieurs fois cette expérience a u 
moyen des nouveaux dessiccateurs, dans lesquels la t e m 
pérature du courant d'air chaud peut être élevée jusqu'à 
200° centigrades, et j'ai toujours obtenu le même résultat ; 
c'est-à-dire que les soies les plus fines, à l'état de grége o u 
d'ouvré, n'éprouvent pas la moindre altération de cette haute 
température, lorsqu'elles sont complètement pures, c o m p l è 
tement exemptes de toute addition d'un corps étranger. 
Lorsqu'au contraire la soie a reçu quelque surcharge, e l le 
éprouve à sa dessiccation, même à la température de 90 o u 
100° centigrades, des altérations que j'avais déjà s igna
lées dans mon premier travail. Si la surcharge est u n p e u 
forte, si elle va de 6 à 8 p. 100, l'action chimique qui se pro
duit pendant la dessiccation sur la substance chargeante, 
et même sans que la température excède 100 à 108° cen
tigrades, peut quelquefois arriver non-seulement à altérer 
la soie, mais encore à la faire passer à un état de carbonisa
tion d'abord, et d'ignition spontanée ensuite, comme ce la a 
été éprouvé plusieurs fois à la Condition, aussi bien avec les 
premiers appareils Talabot chauffés par la vapeur qu'avec les 
nouveaux dessiccateurs. Les soies ouvrées en Chine et l es 
gréges de Bengale que l'on est obligé de savonner pour les 
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m e t t r e en œuvre sont donc sujettes à ces accidents, et ils se 
renouvel le ra ien t f réquemment si les plus grandes précau
t i o n s n 'é ta ient prises, pour ne les chauffer que de 100 à 105° 
cen t ig rades . Toutes les autres soies chargées nécessitent la 
m ê m e at tent ion spéciale. 

Les organsins de Chine, généralement blancs (il en existe 
toutefois de jaunes) , par l'effet de la chaleur au degré que 
n o u s venons de préciser, se colorent plus ou moins en jaune, 
e n bo is clair, et prennent quelquefois une teinte de roussis-
sure e t de soie brûlée. L'on remarque aussi que le corps gras 
q u i cha rge ces soies, paraît dans certains cas se fondre et 
e n t r e r en liquéfaction pendant la dessiccation ; il en résulte 
u n e aggrégat ion, une sorte de colleraient, si je puis m'expri-
m e r a insi , d 'une partie des fils des mêmes échevcaux. 

Les divers effets que je viens de signaler se manifestent 
avec p lus ou moins d'intensité, selon que la soie est plus ou 
m o i n s chargée , et varient nécessairement aussi avec la n a 
t u r e de la substance employée pour opérer la surcharge. » 

O n a e n c o r e très-souvent l 'occasion de constater ce 
p h é n o m è n e de cou lage , dont la descript ion par M. Gamot 
e s t d ' u n e fidélité par fa i te . Toutefois ces accidents s e m 
b l e n t se p r o d u i r e a u j o u r d ' h u i moins f réquemment que 
p a r l e pa s sé , peu t -ê t re p a r suite des vives réc lamat ions 
d u c o m m e r c e e u r o p é e n , a u sujet de la cha rge ajoutée pa r 
l e s C h i n o i s . 

E n f i n , n o u s avons été p e r s o n n e l l e m e n t témoin d 'un 
fa i t i n t é r e s s a n t , de m ê m e o rd re , qu i s'est produit lors 
d u c o n d i t i o n n e m e n t d ' une soie teinte en noir chargé, et 
q u ' i l p e u t ê t re u t i l e de faire conna î t r e ici (1). 

I l e s t b o n de r a p p e l e r à ce propos que les substances 
l e p l u s g é n é r a l e m e n t employées à la charge des soies 
n o i r e s s o n t des a s t r i ngen t s , tels que le cachou et la noix 
d e g a l l e , et q u e l q u e s sels méta l l iques , entre autres les 

(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 18C8, 2 e semestre, 
p . 1229. 
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acétates et le p y r o l i g n i t c d e fer, et le ni t ro-sulfate d e f e r , 
dit bain de rouille. 

La soie no i re soumise à no t re e x a m e n étai t , d i s a i t - o n , 
cha rgée à 150 p . 100, ce qui a u j o u r d ' h u i n ' a u r a i t r i e n 
d ' exagéré . P r é v e n u de cette c i rcons tance et m i s e n 
ga rde par u n accident a r r ivé que lques a n n é e s a u p a 
ravan t , nous avions pr is la p récau t ion de faire s i g n e r a u 
déposi taire u n e déc lara t ion é tabl issant qu ' i l faisait c o n 
d i t ionner les échant i l lons d ' ép reuve à ses r i sques e t p é 
ri ls , n o u s - m ê m e ne j u g e a n t pas pouvoi r en r é p o n d r e . 

Exposée à la t e m p é r a t u r e de 110 à 115° c e n t i 
grades dans les appare i l s , la fibre, d ' u n e des s i cca t ion 
excep t ionne l l emen t l ongue et p é n i b l e , p e r d i t j u s q u ' à 
22 p . 100 de son poids dans l 'espace de deux h e u r e s . 
Voici c o m m e n t se compor t è r en t les deux lots mis e n e x p é 
r i ence . 

Le p r e m i e r , dès qu ' on ouvr i t l ' é luve p o u r le r e t i r e r , 
dégagea que lques ét incel les à sa pa r t i e s u p é r i e u r e , e t , 
u n e fois ho r s de l ' appare i l , p r i t feu i n s t a n t a n é m e n t . O n 
se hâ t a de l ' é te indre avec de l ' eau . Le second , q u ' o n a v a i t 
enlevé in tac t en appa rence et déposé su r u n e t a b l e , n e 
ta rda pas à manifes ter éga l emen t à l ' a i r l i b r e , p a r l a 
p roduc t ion de que lques é t incel les , u n c o m m e n c e m e n t 
d ' incandescence ; on du t l ' é t e indre c o m m e le p r é c é d e n t . 

Ce p h é n o m è n e de combus t ion spon tanée est c e r t a i n e 
m e n t t rès -d igne d 'a t tent ion. On doit se d e m a n d e r p o u r 
quoi la fibre n ' a point pr is feu dans l ' appa re i l c h a u f f é à 
150°, mais b ien à l 'air a m b i a n t de la salle d ' e x p é r i e n c e s , 
à 20° seu lemen t . 

Nous croyons pouvoir r é p o n d r e à cette q u e s t i o n e n 
faisant observer que si , déjà à l 'état n a t u r e l , l a so ie e s t 
t rès-avide d 'eau après qu 'on l'a desséchée , e l l e l e d e 
vient b ien p lus encore lorsqu 'e l le est, c o m m e d a n s le 
cas actuel , gonflée p a r des mat iè res m i n é r a l e s et o r g a ~ 
n iques qu i l 'ont r endue p o u r ainsi d i re s p o n g i e u s e . 
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A i n s i e l l e a p u d e m e u r e r sans inconvénien t p e n d a n t 
d e u x h e u r e s d a n s u n e étuve et y être g radue l l emen t des
s é c h é e à l ' abso lu , pa rce q u ' a u c u n e cause é t rangère ne 
v e n a i t p r o v o q u e r son a l t é ra t ion . Mais en a r r ivan t , e n 
c o r e c h a u d e , a u contact d ' u n e a tmosphère plus ou moins 
s a t u r é e d ' h u m i d i t é , cette ma t i è re sèche et poreuse a 
t r o u v é d e quo i satisfaire sa g r ande affinité pour l 'eau ; 
i l e n es t r é su l t é u n e b r u s q u e élévat ion de t empéra tu re 
q u i a d é t e r m i n é l ' in f lammat ion m e n t i o n n é e p lus hau t . 

O n es t d o n c autor i sé à voir dans ce p h é n o m è n e deux 
p h a s e s d i s t inc te s : d ' abord u n déve loppement de cha leu r 
c o n s i d é r a b l e , effet de l ' absorp t ion r a p i d e , pa r la soie, de 
l ' h u m i d i t é a t m o s p h é r i q u e ; en second l ieu, et comme 
c o n s é q u e n c e de cette élévat ion de t e m p é r a t u r e , l 'oxyda
t i o n e t l a c o m b u s t i o n de la ma t i è re o rgan ique pa r les 
s e l s d e fe r d o n t la soie noi re avait été cha rgée . 

L ' a c c i d e n t s u r v e n u a n t é r i e u r e m e n t s'était p rodui t 
d a n s d e s c i r cons tances semblab les . Une soie teinte aussi 
e n noir chargé ava i t pr i s feu dans u n e corbeil le en toile 
m é t a l l i q u e , où e l le étai t a b a n d o n n é e a u refroidissement, 
e t a v a i t m ê m e fondu les soudures de cette corbei l le . La 
f i b r e a v a i t la issé u n rés idu de roui l le cons idérable . 

I l e s t for t r a r e que l 'on fasse condi t ionner des soies 
t e i n t e s ; c 'es t p o u r q u o i des p h é n o m è n e s analogues n 'on t 
p a s é t é p l u s f r é q u e m m e n t observés . Les soies noires très-
c h a r g é e s p e u v e n t d ' a i l l eurs seules y d o n n e r l ieu. 

Influence du conditionnement sur les transactions com
merciales . — I l n ' e s t pas sans in té rê t de préciser quelle 
e s t , a u p o i n t de v u e d u c o m m e r c e , l ' impor tance du con
d i t i o n n e m e n t , e n c o m p a r a n t le poids ne t des bal les de 
s o i e s , p r é s e n t é e s à u n é tab l i s sement de Condit ion, avec 
c e l u i d e s m ê m e s ba l l e s fixé d 'après les résultats de l ' é 
p r e u v e . Si l ' o n fait p a r exemple cette comparaison pour 
l a C o n d i t i o n de P a r i s , on t rouve que , dans u n e pér iode 
d e d i x a n n é e s , de 1863 à 1872, le poids ne t total des soies 
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Amiens. 
Ancóne. 
Aubenas. 
Augsbourg (en formation). 
Avignon. 
Bâle. 
Bergame 
Brescia. 

Còme. 
Crefeld. 
Elberfeld. 
Florence. 
Fourmies. 
Ganges. 
Gênes. 
Lecco. 

présentées a été de 1 ,578 ,814 k i l . 
et qu ' i l a été r édu i t p a r le fait d u cond i 
t i onnemen t au poids de 1 , 5 4 4 , 9 6 3 . 

Différence. . . . 2 8 , 8 5 1 k i l . 

Cette d iminu t ion de 28,851 k i l . r ep ré sen t e l a q u a n t i t é 
d 'eau qui eût été v e n d u e c o m m e soie sans l ' é p r e u v e d u 
cond i t ionnement . E l le co r respond , sur la m o y e n n e d e s 
soies essayées, à u n e va l eu r que nous p o u r r i o n s e s t i m e r à 
3 mil l ions de francs env i ron . Peu t -ê t r e t r o u v e r a - t - o n c e 
chiffre r e l a t ivemen t fa ible , ma i s i l faut t e n i r c o m p t e 
de ce fait que les per tes p a r la dessiccat ion s o n t t r è s -
inéga lemen t répar t i e s . T a n d i s qu 'e l les s ' é l è v e n t p o u r 
cer taines bal les j u s q u ' à p lus ieurs un i tés p o u r 1 0 0 , e l l e s 
sont peu impor tan tes ou m ê m e nu l l e s su r d ' a u t r e s ; b i e n 
p lu s , d u r a n t la saison d 'é té , que lques soies g a g n e n t e n 
poids a u c o n d i t i o n n e m e n t , aba issan t a ins i l a m o y e n n e 
de la per te p o u r l ' a n n é e . On voit p a r là q u e l a C o n d i t i o n 
protège éga lemen t b ien le v e n d e u r et l ' a c h e t e u r . S i e l l e 
n 'existait pas , le d é t e n t e u r de soies, n ' a y a n t p l u s l a r e s 
source d ' un cont rô le qu i le ga ran t i s se é q u i t a b l e m e n t , 
c ra indra i t de c o m p r o m e t t r e ses in té rê t s en f a i s a n t u s a g e 
de magas ins t rop secs, et r ev iendra i t p e u à p e u , m a l g r é 
l u i , aux pra t iques fâcheuses d 'au t re fo is . A u j o u r d ' h u i 
qu ' i l p e u t vendre d 'après le poids c o n d i t i o n n é , i l n ' a p l u s 
a u c u n avantage à conserver sa m a r c h a n d i s e à l ' h u m i d i t é . 

Les vil les d 'Europe qu i , à no t re c o n n a i s s a n c e , o n t d e s 
b u r e a u x de Cond i t ionnemen t sont les s u i v a n t e s : 
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L o n d r e s . 
L y o n . 
Manches ter . 
Marsei l le . 
Mi lan (3 établissements). 
Monté l imart . 
Nîmes. 
P a r i s . 
Pesaro. 
P r i v a s . 
Reims. 

Roubaix. 
Saint-Étienne. 
Tarare (en formation). 
Tourcoing. 
Trente. 
Turin (3 établissements). 
Udine. 
Valence (France). 
Vienne (Autriche). 
Zurich. 

O n r e m a r q u e r a que c'est la F r a n c e et l ' I tal ie qui pos
s è d e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d 'é tabl issements de ce 
g e n r e . 

J u s q u ' à p r é s e n t , nous ne nous sommes occupé que du 
c o n d i t i o n n e m e n t de la soie écrue ; il nous reste à ajouter 
q u e l q u e s m o t s su r ce lu i de la soie décreusée . Cette ques 
t i o n n e s e m b l e g u è r e présenter q u ' u n in térê t théor ique , 
p u i s q u ' o n n e c o n d i t i o n n e presque j ama i s la soie, u n e fois 
q u ' e l l e a s u b i les diverses opérat ions du décreusage et de 
l a t e i n t u r e . On va voi r que cette fibre, dépouil lée de 
s o n g r è s n a t u r e l , n ' a p lus les m ê m e s propriétés hygro 
m é t r i q u e s q u ' a u p a r a v a n t ; en conséquence , le chiffre de 
r e p r i s e a d o p t é p o u r la soie écrue ne lui est p lus r igou
r e u s e m e n t a p p l i c a b l e . Cette considérat ion détourne peu t -
ê t r e q u e l q u e s c o m m e r ç a n t s de faire condi t ionner les 
s c h a p p e s e t l es fantaisies, mat iè res qui ne renferment 
p l u s q u ' u n e p o r t i o n seu lemen t de l e u r grès . 

Q u e l l e di f férence p résen te la soie à l 'état écru et à 
l ' é t a t c u i t , q u a n t à son pouvoir hygrométr ique? C'est 
u n e q u e s t i o n q u ' i l fallait che rche r à résoudre par des 
e x p é r i e n c e s compara t ives . 

N o u s a v o n s p rocédé de la man iè r e suivante : sur de 
l o n g u e s b a g u e t t e s de ve r r e , nous avons suspendu côte à 

Conditionnement de la soie décreusée. 
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côte, et de façon qu ' i l s fussent b ien ouver ts , des é c h a n 
ti l lons de p lus i eu r s centa ines de g r a m m e s de soie é c r u e 
et d 'autres de soie décreusée . Ces échan t i l lons o n t é t é 
ainsi exposés dans des locaux différents, p o u v a n t o f f r i r 
desj condit ions hyg romé t r i ques assez var iées . O n l e s a 
laissés dans chaque endroi t p e n d a n t p lus i eu r s h e u r e s , 
après quoi on les a pesés u n à u n , et le p l u s r a p i d e m e n t 
possible , à une ba l ance de préc i s ion , dans le l o c a l m ê m e 
où ils avaient été p lacés . 

Les résul ta ts des pesées deva ien t servi r a é t a b l i r p l u s 
t a rd , d 'après le poids absolu , la p ropor t ion d ' e a u c o n t e 
n u e dans c h a c u n des échan t i l lons , à c h a q u e p h a s e d e s 
opéra t ions . Quan t à ce poids , nous avions j u g é p r u d e n t 
de ne le d é t e r m i n e r que tout à fait à la fin, q u a n d l a 
série des é tendages serai t achevée . I l étai t à c r a i n d r e 
que la cha leu r , app l iquée su r la fibre éc rue o u d é c r e u 
sée, ne modifiât, en les affaibl issant , ses p r o p r i é t é s 
hygromét r iques . Les faits ont conf i rmé la j u s t e s s e d e 
cette hypothèse ; en effet la soie, et en g é n é r a l u n t e x t i l e 
organisé q u e l c o n q u e , ne r e p r e n d p lus au m ê m e d e g r é 
son pouvoir h y g r o m é t r i q u e , q u a n d il a été d e s s é c h é à 
l 'absolu dans u n e é t u v e . 

A f i n d ' expér imenter su r des soies éc rues se t r o u v a n t 
b ien dans l e u r état n a t u r e l , on a eu r e c o u r s à d e b e l l e s 
gréges de F rance j a u n e s et b l a n c h e s . 

Comme échant i l lons de soie déc reuséc , n o u s a v o n s 
employé des t rames de pays , également j a u n e s e t b l a n 
ches, cuites avec soin, puis débar rassées aussi b i e n q u e 
possible , pa r des t r a i t ements ré i térés a u c a r b o n a t e d e 
soude très-faible et à l ' eau dist i l lée c h a u d e , d u s a v o n 
qui les imprégna i t . 

Un hyg romè t r e t rès-sensible à c a d r a n , m u n i d ' u n 
t h e r m o m è t r e , était instal lé dans le vois inage d e s é c h a n 
t i l lons , d u r a n t l eu r exposition, et p e r m e t t a i t d e s u i v r e 
l 'état d ' humid i t é de l 'a i r a m b i a n t . On nota i t , a u m o m e n t 
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d e c h a q u e pesée , la t e m p é r a t u r e et le degré ind iqués par 
l ' i n s t r u m e n t . 

E n e n t r e p r e n a n t ces expér iences , no t re désir était aussi 
d ' a r r i v e r à conna î t r e quel le propor t ion d 'eau ren fe rme la 
s o i e d é c r e u s é e , dans les circonstances où la soie écrue se 
t r o u v e à l ' é ta t cond i t ionné (avec 1 1 p . 100 de reprise) . Or , 
d a n s le local le p lus sec qui fût à no t re disposition, à 
s a v o i r l a sa l le d ' appare i l s de dessiccation, nous n 'ét ions 
p a s s û r d ' o b t e n i r encore le résul ta t che r ché , puisque la 
s o i e é c r u e , exposée dans cette sal le , contenai t d 'ordinaire 
p l u s de 9 .910 p . 100 d ' eau . 

D a n s cet é tat de choses, il nous p a r u t nécessaire de 
r é a l i s e r a r t i f ic ie l lement les condit ions qui ne se rencon
t r a i e n t p a s d ' e l l e s -mêmes , et, en ou t r e , de pousser la des
s i c c a t i o n a u delà d u degré ind iqué plus h a u t . A cet effet, 
n o u s s o n g e â m e s à i n t rodu i r e nos échant i l lons dans un 
g r a n d coffre en bo is , à parois épaisses, et à p lacer dans 
l e f o n d , à u n e ce r ta ine distance de la soie, des corps 
d é s h y d r a t a n t s , tels que de l 'acide sulfur ique concentré 
e t d u c h l o r u r e de ca l c ium desséché. 

L ' h y g r o m è t r e é t an t suspendu éga lement dans la caisse, 
o n f e r m a i t ce l le-c i et on mast iquai t le couvercle pour 
é v i t e r t o u t e c o m m u n i c a t i o n avec l 'a i r ex tér ieur . Au bout 
d e q u e l q u e s j o u r s , on ouvrai t le coffre, on notai t les in
d i c a t i o n s de l ' h y g r o m è t r e et du t h e r m o m è t r e et on pesait 
r a p i d e m e n t les échan t i l l ons . Le tout était remis en place 
e t o n la i ssa i t s é j o u r n e r encore les soies dans l 'enceinte 
c l o s e , m a i s u n t e m p s p lus long , afin d 'a r r iver à u n d e 
g r é d e siccité p l u s avancé . De nouveaux poids étaient 
a i n s i o b t e n u s , et , e n opéran t de la m ê m e façon un certain 
n o m b r e d e fois, on finissait pa r posséder une série de 
d o n n é e s assez voisines et b i en échelonnées . • 

O n d é t e r m i n a en de rn i e r l ieu le poids absolu des 
é c h a n t i l l o n s , afin de pouvoir calculer les proport ions 
d ' e a u d e c h a c u n d 'eux dans les différents cas. 
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Le tab leau g é n é r a l dans l eque l n o u s avons r é u n i t o u s 
ces résul ta ts fait conna î t r e , en r ega r d de la d é s i g n a t i o n 
des locaux où les soies on t été exposées, la durée d u s é 
j o u r , les degrés de l ' h y g r o m è t r e et d u t h e r m o m è t r e , l e s 
poids respectifs de chaque échan t i l l on , enfin la p r o p o r 
t ion d ' eau p o u r 100 co r r e spondan t e . Il m o n t r e q u e la 
soie éc rue b l a n c h e donne les m ê m e s résul ta ts que l a s o i e 
j a u n e , et que de m ê m e il est indifférent que les s o i e s 
décreusées p rov iennen t d ' u n e soie b l anche ou d ' u n e 
soie colorée. Cette observat ion nous a pe rmis de r é d u i r e 
le t ab leau primitif , en g r o u p a n t ensemble les l o t s d e 
c h a q u e c a t é g o r i e , et de c o m p a r e r s i m p l e m e n t l e s 
moyennes Ε de la propor t ion d 'eau c en té s ima le , c a l 
culées su r l ' ensemble des échan t i l lons de soie é c r u e , 
avec les moyennes D, calculées s u r l ' e n s e m b l e d e s 
échant i l lons de soie décreusée . 

I l est in téressant de r a p p r o c h e r les résul tats i n s c r i t s 
dans ces co lonnes . Ils m o n t r e n t q u e , si, dans u n e n 
droi t sec, la soie écrue re t i en t n o t a b l e m e n t p l u s d ' h u 
midi té que la soie décreusée , cet excédant va e n d i m i 
n u a n t , à m e s u r e que le local où se t rouve e x p o s é e la 
fibre est p lus h u m i d e . A u n cer ta in m o m e n t , cet te d i f f é 
rence change de s igne, en passant p a r z é r o ; de p o s i t i v e , 
elle devient négat ive , c 'es t -à-di re que la soie d é c r e u s é e 
absorbe alors p lus d 'eau que la soie éc rue . 

A l 'a ide d ' u n cer ta in n o m b r e de va leurs c o r r e s p o n 
dantes de Ε et de D, situées en dessus et en dessous d e la 
l imi te qu i nous occupe, il était facile de d é t e r m i n e r , 
avec u n e approximat ion satisfaisante, quel le v a l e u r 
p r e n d D , lorsque Ε est exac tement égal à 9 .910 . P o u r 
cela nous avons eu recours à la formule d ' i n t e r p o l a t i o n 
de Lagrange : 

u _ (x—X1)\X—Xi)...(x—Xm) u | (X— X0)(X— Xt)...(x— Xm) {J , 
" {a>i—Xi){xa—Xt)...(x9—Xm) i~t~(xi—xll)(xi—xi)...{xi—xm) 1_t~**' 
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dans laquel le nous avons p r i s c o m m e va leu r s de la va
r iable œ0, xl,.... xm, les p ropor t ions d ' eau p o u r 100 , E, 
que renferme la soie éc rue , et , c o m m e va l eu r s d e la 
fonction u0, îim, les quan t i t é s p o u r 100 d 'eau , 
D , que renfe rme la soie déc reusée . 

A t t r i buan t alors à χ la. v a l e u r 9 .910 , nous e n avons 
dédui t la va leur de u c o r r e s p o n d a n t e , c 'est-à-dire la 
quant i té d 'eau que r en fe rme la soie cu i t e , dans les cir
constances où la soie écrue se r encon t re à l 'é ta t d i t con
d i t ionné . On t rouve , en effectuant ce ca lcu l : 

u = 8 . 6't8, 

ce qui donnera i t u n e repr ise de 9 .40 . 
D 'après ce résul ta t , on pou r r a i t a d o p t e r le chiffre de 

9 y comme reprise de la soie dée rcusée . 
Toutefois, d ' après u n e au t r e sér ie d ' e x p é r i e n c e s , où 

nous compar ions à la soie dée rcusée , n o n p l u s des 
grèges de F r a n c e , mais des gréges de T u r q u i e , nous 
avions, en opéran t de la m ê m e façon, ob tenu u n e va
l eur de u u n peu différente : 

u = 8 . 20, 

et conduisant à u n chiffre de r ep r i se de 9 .00 . 
Il ne serait pas s u r p r e n a n t que le m o d e de filature eût 

u n e influence sur les p ropr ié tés u l t é r i e u r e s de l a soie 
écrue : p a r exemple , l 'act ion l é g è r e m e n t d i s so lvan te de 
l ' eau employée au dévidage doit s 'exercer p l u s ou m o i n s , 
su ivant la t empé ra tu re de ce l iqu ide d a n s la b a s s i n e (1). 
La t e m p é r a t u r e m ê m e , à l aque l l e les cocons o n t été 
étouffés, doit aussi influer p lus t a rd s u r le p o u v o i r h y g r o 
mé t r ique de la fibre. 

La différence t rouvée est en s o m m e p e u c o n s i d é r a b l e , 

(1) Peut-être nos fllateurs opèrent-ils le duvidage avec une eau 
plus chaude que ceux de Turquie? 
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m a i s e l l e p rouve que la question demandera i t à être 
é t u d i é e à n o u v e a u sur des échant i l lons de provenances 
d i v e r s e s et b i e n connues . P o u r le momen t , nous croyons 
p o u v o i r a d m e t t r e , sans faire e r r eu r , que le chiffre de 
r e p r i s e de la soie déercusée est compris ent re les deux 
r é s u l t a t s c i -dessus , et s'élève en moyenne à 9 .25 . On verra 
p l u s l o i n , a u chapi t re Décreusage, que la connaissance 
d e c e t t e d o n n é e n 'est pas indifférente. ' 

O n p e u t r e p r é s e n t e r g r a p h i q u e m e n t les résultats con
t e n u s d a n s le t ab l eau . Au p r e m i e r abord , il semblerai t 
n a t u r e l de t r a c e r deux axes rec tangu la i res , puis de p r e n 
d r e d e s abscisses de l o n g u e u r s propor t ionnel les aux de 
g r é s d e l ' h y g r o m è t r e et d 'é lever , aux points de division 
o b t e n u s , des o rdonnées cor respondant à la t eneur en 
e a u d e s deux sortes de soie, dans chaque cas. On aura i t 
a i n s i d e u x courbes , en re l ian t les sommets de ces or
d o n n é e s . 

M a i s i l se t rouve que les accroissements d 'humid i té de 
l a s o i e son t lo in de correspondre à ceux des degrés de 
l ' h y g r o m è t r e , ainsi qu ' i l ressort de l ' inspection m ê m e du 
t a b l e a u . A p lus i eu r s reprises nous avons eu l 'occasion 
d e c o n s t a t e r q u e , dans des circonstances où l 'hygromètre 
a v a i t m a r q u é le m ê m e degré , tandis que la t empéra ture 
s e u l e a v a i t v a r i é , les échant i l lons accusaient des' poids 
s e n s i b l e m e n t différents, ces poids é tant toujours p lus fai
b l e s , l o r s q u e la t e m p é r a t u r e était p lus élevée. 

I l p e u t a r r i v e r m ê m e q u e , v u cette influence de la 
t e m p é r a t u r e , u n échant i l lon pèse moins à un deg ré 
d o n n é d e l ' h y g r o m è t r e qu ' à u n degré supér ieur . 

D e c e s observa t ions il ressort que l ' instrument précé
d e n t , d o n t les ind ica t ions sont basées sur les variations de 
l o n g u e u r d ' u n cheveu , n e fourni t aucune donnée sé 
r i e u s e , p u i s q u e ses degrés ne s 'élèvent pas nécessaire
m e n t a v e c la t e n e u r en h u m i d i t é de l 'enceinte où il doit 
f o n c t i o n n e r . 
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On cons t ru i ra i t sans dou te u n h y g r o m è t r e à p o i d s t r è s -
satisfaisant, en s u s p e n d a n t à u n e pet i te b a l a n c e r o m a i n e 
b ien sensible u n échan t i l lon de que lques g r a m m e s d e 
soie déc reusée , ou m ê m e d ' u n au t r e textile c o n v e n a b l e 
m e n t chois i . 

U n e a igui l le se m o u v a n t su r u n c a d r a n i n d i q u e r a i t 
l 'é tat h y g r o m é t r i q u e d u m i l i e u e x p é r i m e n t é , e n s u p p o 
sant que l ' i n s t r u m e n t eû t été g r a d u é à l ' avance p a r c o m 
para i son avec des h y g r o m è t r e s basés s u r des m é t h o d e s 
c h i m i q u e s , n o t a m m e n t avec ce lu i de R e g n a u l t . 

P o u r en r even i r à la cons t ruc t ion g r a p h i q u e d o n t n o u s 
par l ions p lus h a u t , nous avons , en ce qu i c o n c e r n e l a 
soie éc rue , p r i s , c o m m e abscisses, des l o n g u e u r s p r o p o r 
t ionnel les à la t e n e u r en eau de cette fibre, d a n s l e s d i 
verses phases de l ' expér ience , et , c o m m e o r d o n n é e s , l e s 
m ê m e s l o n g u e u r s . La l igne qui r é u n i t ces s o m m e t s e s t 
en conséquence u n e l igne droi te , la bissectr ice d e l ' a n g l e 
formé p a r les deux axes. 

P o u r r ep ré sen t e r la composi t ion c o r r e s p o n d a n t e d e l a 
soie décreusée , nous avons m e s u r é , su r les o r d o n n é e s 
p récéden tes , des l o n g u e u r s p ropor t ionne l l es à l a t e n e u r 
en eau de cette de rn iè re soie p lacée d a n s les m ê m e s 
c i rconstances . E n re l ian t ces nouveaux s o m m e t s , o n o b 
t ien t celte fois u n e courbe qui passe aussi p a r l ' o r i g i n e 
des axes. El le s'élève progress ivement , tou t e n r e s t a n t 
p e n d a n t long temps si tuée au-dessous de la b i s s e c t r i c e , 
puis s'en r app roche pour la couper en u n c e r t a i n p o i n t 
(situé dans le voisinage d 'une p ropor t ion d ' e a u d e 1 3 
p . 100), et la dépasse ensui te . Voici d ' a i l l eu r s (fig. 3 1 ) 
u n dessin figurant le t racé de ces deux l i gnes . 

» u chiffre île reprise. — E n dehors de l a q u e s t i o n 
que nous avons cherché à résoudre dans le p a r a g r a p h e 
précéden t , on peu t t i re r d u de rn ie r t ab l eau u n e o b 
servation impor t an t e . C o m m e , dans les l o c a u x l e s p l u s 
secs où les expériences ont été exécutées ( c a b i n e t d u 
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écrue et de la soie décreusée. 
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directeur et salle des étuves), la soie exposée à l " a i r 
n 'a pu a t te indre , m ê m e en été, le degré de siccité l é g a l , 
nous sommes autor isé à nous d e m a n d e r si le chiffre d e 
reprise de 11 p . 100, accordé dans le c o n d i t i o n n e m e n t , 
correspond à u n état n o r m a l de la fibre, s'il n ' e s t p a s 
r ée l l emen t t rop faible et ne devra i t pas é q u i t a b l e -
m e n l être élevé. E n l ' a u g m e n t a n t u n p e u , o n n e f e r a i t 
que se ra l l i e r à l 'opin ion déjà émise en 1840 p a r p l u 
sieurs des m e m b r e s de la commiss ion c h a r g é e d ' é t u d i e r 
le mode de cond i t i onnemen t p résen té p a r T a l a b o t , l e s 
quels demanda ien t u n e repr i se de 12 p . 100. 

Une semblab le proposi t ion, qu i avait déjà sa r a i s o n 
d 'ê t re à cette époque , est devenue p e u t - ê t r e p l u s l é g i t i m e 
encore , depuis qu 'avec les nouvel les étuves à a i r c h a u d , 
la soie se t rouve desséchée d ' u n e façon p l u s p a r f a i t e q u e 
pa r le passé ; non p lus à u n e t e m p é r a t u r e d e i 0 3 ° 
environ, ma i s à 115 ou 120°, dans les C o n d i t i o n s d e 
Par is et de Lyon, et m ê m e à 130° et j u s q u ' à 140° d a n s 
certains é tabl issements d ' I ta l ie . 

I l est c lair q u e , dans ce d e r n i e r cas su r tou t , o n a t t e i n t 
u n équi l ibre de dessiccation u n p e u différent de c e q u ' i l 
était autrefois. Aussi les r éc l ama t ions d u c o m m e r c e i t a 
l ien n 'ont-el les pas m a n q u é de se p r o d u i r e , à l 'effet d ' o b 
tenir u n e réforme de ce côté. 

Au Congrès in te rna t iona l qu i s'est r é u n i à T u r i n e n 
1875 pour l 'unification du n u m é r o t a g e des fils, u n d a 
teur de Milan a plaidé cette cause avec u n e g r a n d e é n e r 
gie, et a depuis développé les a r g u m e n t s à l ' a p p u i d e s a 
thèse dans les j o u r n a u x du pays . 

Nous ne pouvions nous d i spenser de s i g n a l e r l a q u e s 
t ion délicate qu i v ient d 'ê t re soulevée à n o u v e a u ; m a i s e l l e 
touche à des in té rê t s t rop i m p o r t a n t s p o u r q u ' i l s o i t à 
propos de la d iscuter ici . Il nous suffira de d i r e q u ' o n 
peu t invoquer des motifs sé r ieux p o u r ou c o n t r e u n e 
modification d u chiffre de repr i se . 
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E n t e r m i n a n t , nous rep rodu i rons le tab leau des pertes 
m o y e n n e s q u ' o n t subies les soies présentées à la Condi
t i o n d e P a r i s d u r a n t les différents mois de l ' année 1876. 

ORGANSIXS. TUAMES. GREGES. SOIES DIVERSES. 

ANNEE 1870. ANNEE 1870. 
MOYENNE MOYENNE MOYENNE MOYENNE 

d e l a d e l a d e l a d e l a 

p e r t e p . c e n t . p e r t e p . c e n t . p e r t e p . c e n t . perte p . c en t . 

Janvier 1,996 3,108 1,952 2,874 
2,604 3,131 2,045 2,283 

Mars 2,214 3,318 2,045 2,166 
1,814 2,717 1,938 2,253 
t ,955 2,334 1,762 1,808 
1,726 1,907 1,762 2,271 

Juil let . 1,223 1,694 1,568 0,846 
0,428 1,125 1,162 1,231 

S e p t e m b r e . . 1,224 1,671 1,402 2,170 
1,418 2,488 2,972 2,481 

N o v e m b r e . . . 1,481 2,674 2,085 3,429 
D é c e m b r e . . . 1,728 2,914 1,920 3,513 

Moyennes gé-
1,650 2,421 1,885 2,277 
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CHAPITRE V 

TITRAGE 

Généralités. But de titrage. — L ' u n des c a r a c t è r e s 
les p lus essentiels à connaî t re dans u n fil est sans c o n 
t redi t la grosseur . Out re que cette donnée p e r m e t a u 
fabricant de décider si le fil peu t servir à u n e d e s t i n a t i o n 
dé te rminée , elle lu i p rocu re encore le moyen de c a l c u l e r 
la quant i té de mat i è re p r e m i è r e qu ' i l lu i f audra e m 
ployer pour p rodu i re te l résu l ta t dés i ré et d ' é t a b l i r à 
l 'avance le pr ix de rev ien t de la m a r c h a n d i s e . 

P o u r appréc ier la grosseur d ' u n fil formé de m a t i è r e s 
textiles, on ne saura i t songer à m e s u r e r son d i a m è t r e , à 
cause de son i r régular i té et de sa forme i m p a r f a i t e m e n t 
cy l indr ique . E n supposant m ê m e que cette m e s u r e fût 
possible, elle ne fournirai t a u c u n résu l ta t p r a t i q u e , v u 
que le fil se présente p lus ou moins t o r d u , ou p r e s s é , e t 
que sa densi té appa ren te est, en conséquence , t r è s -
var iab le . La connaissance du d i amè t r e n ' i n d i q u e r a i t 
donc n u l l e m e n t la quant i té de fibre qu i en t re d a n s u n e 
l ongueu r d o n n é e . Mais on peu t r a m e n e r le p r o b l è m e à 
u n aut re p lus s imple : d é t e r m i n e r su r u n e ce r t a ine m a s s e 
du fil à essayer le r appor t d u poids à la l o n g u e u r ; c 'es t 
ce qu 'on appel le titrer. 

A cet effet, deux moyens faciles s'offrent à l ' e x p é r i m e n -
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t a t e u r . L ' u n consiste à éva luer la l o n g u e u r du fil néces 
s a i r e p o u r a t t e ind re u n poids donné invar iab le , 1 k i lo 
g r a m m e , p a r e x e m p l e , ou une fraction de k i l og ramme ; 
l ' a u t r e à é t ab l i r , a u con t ra i re , à que l poids correspond 
u n e l o n g u e u r cons tante et connue de ce fil. Tand i s que 
l a p r e m i è r e de ces mé thodes est app l iquée à l'essai de 
p r e s q u e toutes les fibres, la seconde a été p o u r ainsi 
d i r e e x c l u s i v e m e n t réservée à la soie. 

A v a n t d 'a l le r p lus lo in , nous devons dire q u ' u n e con
f u s i o n des p lus regre t t ab les a r égné j u s q u ' à présent dans 
l e n u m é r o t a g e des fils. N o n - s e u l e m e n t p resque tous les 
p a y s o n t a d o p t é , p o u r l 'essai, des bases différentes, mais 
c e l l e s - c i va r i en t souvent d 'une région à l ' au t re d 'un 
m ê m e p a y s . 

I l a r r i v e encore , n o t a m m e n t en F r a n c e , que certains 
s y s t è m e s de t i t rage sont établis sur des mesures de poids 
e t d e l o n g u e u r qui n 'on t abso lument p lus cours légal et 
a u x q u e l l e s la rou t ine seule a fait conserver une valeur 
c o n v e n t i o n n e l l e . Un au t re fait, à pe ine croyable , c'est 
q u ' a v e c les moyens dont ils disposent, nos industr iels 
a i e n t p u consen t i r à accepter , pour les fils de l in , le 
n u m é r o t a g e ang la i s , basé sur des mesures en t iè rement 
é t r a n g è r e s à no t r e na t ion . 

O n conçoi t d ' après cela que les fabricants doivent se 
t r o u v e r j o u r n e l l e m e n t aux prises avec de sérieuses diffi
c u l t é s , a u t a n t p o u r se r e n d r e compte de leurs propres 
o p é r a t i o n s que p o u r s ' en tendre avec l eurs clients dans 
d e s t r a n s a c t i o n s commerc ia les . 

L a p r o m u l g a t i o n , en F r a n c e , à différentes époques, 
d e lo i s i m p o s a n t , p o u r u n cer ta in n o m b r e de fibres, un 
n u m é r o t a g e m é t r i q u e officiel et n o r m a l , a été impuis 
s a n t e p o u r c o m b a t t r e des habi tudes depuis t rop long
t e m p s i n v é t é r é e s . I l est m a l h e u r e u s e m e n t avéré q u e , si 
l ' o n s ' i n c l i n e forcément devant l'essai légal , on n ' en con
t i n u e pas m o i n s de suivre les e r rements du passé. 

P E R S O Z . 1 4 
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E n présence de l ' adopt ion i m m i n e n t e , ou m ê m e d é j à 
accompl ie , d u système m é t r i q u e p a r la p l u p a r t des n a 
tions e u r o p é e n n e s , la c h a m b r e de c o m m e r c e de V i e n n e 
j u g e a o p p o r t u n de profiter de l 'occasion que lu i o f f ra i t 
l 'exposit ion de 1873, p o u r p r o v o q u e r en cette v i l l e u n 
congrès in t e rna t iona l , dans le b u t de d iscuter le s u j e t , s i 
impor t an t p o u r l ' indus t r i e et le c o m m e r c e , de l ' u n i f i c a 
t ion d u n u m é r o t a g e des fils. 

Comme on devait s'y a t t endre , eu égard à la c o m p l e x i t é 
de la ques t ion , on n e fit qu 'eff leurer , dans ce p r e m i e r 
congrès , les divers points à t ra i te r . Un t ravai l de c e t t e 
na tu re ne pouvait d 'a i l leurs s ' é laborer sans q u e l q u e l e n 
teur . P o u r qu ' i l eût des chances de succès, il fallait q u e 
le système proposé t în t compte , dans u n e ce r t a ine m e 
sure , des habi tudes déjà prises, et qu ' i l m é n a g e â t l e s 
susceptibili tés de chaque na t ion in té ressée , en s ' é c a r t a n t 
aussi peu que possible des bases anc iennes . 

Les uni tés de poids ou de l o n g u e u r , le p é r i m è t r e d e s 
dévidoirs à adopter , le n o m b r e des échevet tes d e v a n t 
const i tuer u n écheveau, é taient au t an t de q u e s t i o n s à 
discuter et à résoudre pour chaque gen re de fibre e n 
par t icul ier . Cependant u n p r e m i e r résul ta t fut o b t e n u à 
Vienne, à savoir, l 'adhésion u n a n i m e des d é l é g u é s d e s 
différents pays au projet d 'unification p ré sen té , et l e u r 
résolution de t ravai l ler ac t ivement à le r é a l i s e r a u 
moyen de mesures mét r iques . 

Les congrès de Bruxelles (1874) et de T u r i n ( 1 8 7 5 ) , 
qui eu ren t l ieu avec l ' appui officiel des p r i n c i p a u x g o u 
ve rnemen t s de l 'Europe , l 'Angle te r re exceptée , a c h e 
vèrent , d 'une façon tout à fait satisfaisante, l e t r a v a i l 
commencé à V i e n n e . 

Devant reven i r plus loin sur ce sujet, nous n o u s b o r 
nerons à exposer ici la méthode ac tue l l emen t su iv i e p o u r 
le t i trage des soies. 

vitrage des soies. — Conformément à un usage a n c i e n , 
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o n a , j u s q u ' à u n e époque assez récente , évalué le t i t re 
d ' u n e soie d ' après le poids , expr imé en grains ou de
niers (1), d ' u n e l o n g u e u r constante de cette soie, 400 a u 
n e s , soi t env i ron 475 mèt res 1/2 . 

D a n s les p r i n c i p a u x centres de l ' indust r ie soyeuse, des 
essayeurs p r ivés ava ient instal lé de petits ateliers ou b u 
r e a u x d'essais, où les soies étaient t i trées à la demande 
d u p u b l i c . 

C ' e s t d a n s ces b u r e a u x que les fabricants avaient la 
r e s s o u r c e de se r ense igne r sur les qual i tés ou les défauts 
d e t e l o u te l a r t i c le . On l e u r remet ta i t u n bu l le t in indi 
q u a n t le t i t re m o y e n de l ' échan t i l lon soumis à l ' épreuve 
e t c o n t e n a n t des observat ions sur la m a n i è r e dont la soie 
s ' é t a i t c o m p o r t é e au dévidage . 

L e s essayeurs é ta ient payés en n a t u r e ; ils recevaient , 
c o m m e r é t r i b u t i o n de l eu r pe ine , les dix échevettes envi
r o n d é v i d é e s p o u r l ' expér ience . P o u r se l ivrer à cette 
i n d u s t r i e , i ls n ' é t a i en t astreints à aucune justification de 
c a p a c i t é , à a u c u n e condi t ion spéc ia le ; leurs opérations 
n e s u b i s s a i e n t po in t de contrôle , en sorte que les bu l le 
t i n s d é l i v r é s p a r eux, p o u r rég le r les t ransact ions ent re 
m a r c h a n d s de soie et fabricants , offraient p lus ou moins 
d e g a r a n t i e , su ivan t la confiance personnel le que chacun 
d e s e s s a y e u r s avai t su insp i re r au commerce , pa r son 
h a b i l e t é , son expér ience et sa p rob i té . 

D é c r i v a n t les inconvénien ts de cet état de choses au 
m i n i s t r e d u c o m m e r c e , en 1855, dans son exposé des 
m o t i f s p o u r la c réa t ion d ' un b u r e a u d'essai publ ic , 
M . V a ï s s e , s é n a t e u r , chargé de l ' adminis t ra t ion du Rhône , 
s ' e x p r i m a i t a ins i : 

« L ' e s s a i n e p r é s e n t e , ni pour le marchand ni pour le fa
b r i c a n t , u n e cer t i tude suffisante. Les résultats des épreuves 

(1 ) Le denier français vaudrait aujourd'hui Oer,Ob313. — Voir plus 
l o i n . 
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varient, selon la précision des instruments employés, se lon 
l'habitude des expérimentateurs. Sans attaquer en rien le 
talent ni la probité des essayeurs, il est permis de rappeler 
ici que, danslalangue des affaires, cette cause de variation a 
trouvé un nom, et qu'on dit de tel essayeur, qu'il essaye<7»*os, 
de tel autre qu'il essaye fin 

Il est enfin un autre ordre d'inconvénients résultant de ce 
système, que je regarde comme plus grave encore et plus sé 
rieux. L'essai se paye par le prélèvement du fil qui a servi à 
l'épreuve. Sur une balle homogène, ou quand l'accord entre 
acheteur et vendeur se fait vite, il y a peu de ces prélèvements; 
mais les balles ne sont pas toujours identiques dans toutes 
leurs parties ; moins elles sont homogènes, plus les prélève
ments se multiplient : d'un autre côté, plus elles sont offer
tes, plus il y a d'essais. 11 en résulte pour le vendeur une charge 
qui, sur de certaines balles, est estimée à 50, à 60, et môme à 
80 fr., et qui, pour tout le commerce lyonnais, ne peut pas 
être évaluée à moins d'un million par an. Il en résulte sur
tout, et c'est sur ce point que je veux appeler plus spéciale
ment l'attention de Votre Excellence, qu'on met dans le com
merce une grande quantité de petites parties de soie dont il 
est impossible de constater l'origine, que rien ne distingue 
de celles provenant du piquage d'once, et qui favorisent ainsi 
cette lepre hideuse de l'industrie lyonnaise. » 

Ces faits regrettables donnaient l ieu depuis l o n g t e m p s 
à des plaintes énergiques et réitérées ; aussi la c h a m b r e 
de commerce de Lyon avait-elle déjà cherché les m o y e n s 
de remédier à un état de choses que l'intérêt du c o m 
merce et la moralité des transactions lui c o m m a n d a i e n t 
également de faire cesser. Dès 1844, une c o m m i s s i o n , 
nommée dans son sein, était chargée d'étudier la q u e s 
tion et de présenter un projet pour la création d'un b u 
reau d'essai public et officiel. 

« L'annonce de ce projet, écrit M. Vaïsse, émutle commerce . 
Les marchands de soie, les maisons de fabrique les plus i m -
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p o r t a n t e s y applaudirent. D'autres, redoutant surtout la sub
s t i t u t i o n du payement en argent au payement en nature qui 
t r a n s f é r a i t l 'avance de l'essai du vendeur à l 'acheteur, s'agi
t è r e n t en sens contraire. Le ministre suspendit, en 1845 et 
1847 , l 'exécution du projet. » 

R é p o n d a n t aux object ions formulées pa r les adver
s a i r e s de l a m e s u r e proje tée , l ' a u t e u r d u rappor t s 'ex
p r i m e a ins i : 

« L e r emède proposé étant facultatif, si le commerce n'y 
t r o u v e pas d'avantages, il continuera de s'adresser aux es
s a y e u r s part icul iers ; il continuera à plus forte raison, s'il se . 
r e n c o n t r e , comme on le dit, des dangers dans le nouveau 
s y s t è m e d'essai : mais si, au contraire, il ne voit dans ce 
s y s t è m e q u ' u n e amélioration réelle et notable, l 'on ne sau
r a i t d o n n e r aucune bonne raison de l'en priver. » 

E t p l u s lo in : 

« Q u a n d des usages nouveaux choquent ainsi les usages an
c i e n s , les habi tudes reçues, touchent aux intérêts, ils ne 
s ' i n t r o d u i s e n t pas tou t d 'un coup, ils ne sont pas accueillis si 
f a c i l e m e n t qu 'on a l'air de le penser. La ruine des essayeurs 
n ' e s t d o n c pas aussi imminente qu'ils le disent. » 

L e fai t est q u e cette r u i n e n ' e u t pas l i eu , et lo r squ ' au 
1 e r a v r i l 1858 u n b u r e a u de t i t rage officiel fut ad
j o i n t à l a Condi t ion de L y o n , on n ' e n con t inua pas 
m o i n s à s ' ad re s se r , p o u r u n t r è s -g rand n o m b r e d ' o p é r a J 

l i o n s , a u x essayeurs p r ivés , c o m m e on le fait encore de 
n o s j o u r s . 

N o u s n ' a v o n s à déc r i r e ici q u e l a m a n i è r e dont s'effec
t u e l ' e s s a i de t i t rage des soies dans les différents éta
b l i s s e m e n t s de Condi t ion . 

v i t r a g e a la Condition. —• D'après un décret , en date 
d u 1 3 j u i l l e t 1866, le t i t re l éga l d 'une soie est r e p r é 
s e n t é p a r le poids moyen , expr imé en g rammes et frac-
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t ions de g r a m m e s , d ' u n e échevet te de S00 mèt res d e c e t t e 
soie. Le poids moyen est é tabl i su r u n e série de 20 é c h e -
vettes de 500 mè t r e s c h a c u n e . On le voit, il n ' e s t p l u s 
quest ion ici, n i des 400 a u n e s , équiva lan t à 476 m è t r e s 
env i ron , n i des den ie r s . 

Deux cas sont à d i s t inguer , su ivan t que Ton a a f f a i r e 
à des soies ouvrées ou à des g réges . Dans le p r e m i e r , l e 
mesu rage peut en géné ra l s 'opérer d 'une m a n i è r e d i 
recte ; dans le second, il est nécessa i re , avant d ' e n t r e p r e n 
dre cette opéra t ion , de faire sub i r au fil u n d é v i d a g e 
p r é l im ina i r e dont nous pa r l e rons p lus lo in , le m ê m e 
appare i l m e s u r e u r servant d 'a i l leurs p o u r t o u t e s l e s 
soies. Cet appare i l en bois ou en fonte a pr is le n o m d ' e -
prouvette. 11 peu t être disposé de façons différentes e t s e 
r a p p r o c h e r p lus ou moins des systèmes a n c i e n s ; m a i s , 
que lque forme extér ieure qu ' i l affecte, il p e r m e t d e d é 
vider la fibre sur des tavel les d ' u n p é r i m è t r e c o n s t a n t 
et de m e s u r e r la l o n g u e u r des échevet tes d ' a p r è s l e 
n o m b r e de tours effectués. 

Voici la descript ion de celui qu i fonct ionne à l a C o n d i 
t ion de Par i s et qui a été cons t ru i t , il y a p l u s i e u r s a n n é e s , 
pa r le savant et regre t té F r o m e n t , su r le p r i n c i p e d e s 
appare i l s de m ê m e gen re é tabl is p a r M. F i o n , à L y o n . 

La base de l 'apparei l se compose d ' un bât is r e c t a n g u 
la i re en fonte A, con tenan t , dans le sens de sa l o n g u e u r , 
u n axe hor izonta l en fer F , m u n i de d isques v e r t i c a u x 
D, éga lement espacés. Cet axe peu t être m i s e n m o u v e 
m e n t pa r l ' i n te rmédia i re d ' u n e poul ie en r e l a t i o n a v e c 
u n m o t e u r (fig. 32). 

S u r le bâtis rec tangula i re sont disposées des t r a v e r s e s h o 
r izontales P qui servent à suppor t e r les tavelles T , e t a u s s i 
à fixer les compteu r s C, dest inés à i n d i q u e r le n o m b r e d e 
tours accomplis pa r ces tavel les . Celles-ci , c o n s t r u i t e s e n 
bois , ont u n p é r i m è t r e m e s u r a n t exac temen t u n m è t r e . 
Elles por ten t de côté (voir le détail dans la figure 33 ) u n 
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C h a q u e tavel le peu t être placée entre les t raverses, 
d a n s d e u x posi t ions dist inctes, sur deux paires de coussi
n e t s m é n a g é s à la base d u compteur . Dans le p r emie r 

p e t i t t a m b o u r méta l l ique B , m u n i de 4 ailettes a et s 'en
g r è n e n t su r les p ignons des compteurs , pa r l ' in te rmé
d i a i r e d ' u n e vis sans fin v si tuée sur leur axe. 
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cas, elle repose su r les ext rémi tés de son axe, s ans a g i r 
sur l ' i n s t rumen t . C'est la posi t ion qu 'on lu i d o n n e q u a n d 
elle ne doit pas fonct ionner . D a n s le deux i ème c a s , l a 
tavelle s ' appuie , pa r son pet i t t a m b o u r , su r le d i s q u e D 
qui est au-dessous de l u i , et p e u t être en t r a înée p a r l e 
m o u v e m e n t de celui-ci (lig. 33). E n m ê m e t e m p s , e l l e se 
t rouve en re la t ion avec le c o m p t e u r p lacé à sa g a u c h e , 
par le moyen don t nous avons p a r l é . Ce c o m p t e u r i n 
d ique , à l 'aide d ' u n e ronde l l e g r a d u é e mob i l e i, l e s u n i 
tés de tours , t andis q u ' u n e a igui l le , a justée a u c e n t r e 
d ' un cercle g r a d u é , enregis t re les dizaines et les c e n 
taines de tours , depuis 0 j u s q u ' à 500 , l im i t e de l a l o n 
gueu r légale fixée pour l 'essai . 

L ' appare i l est s u r m o n t é d ' une seconde p a r t i e , é g a l e 
m e n t en fonte, qu i p e r m e t de disposer su r des t a v e l l e s 
légères S les écheveaux à dév ider , et qu i p o r t e , p l a c é e 
en avant , une t r ing le hor izon ta le en fer pol i / , s u r l a 
quel le on fait passer les fils. 

A la r igueur , l ' appare i l , tel qu ' i l v i en t d 'ê t re d é c r i t , 
pourra i t être ut i l isé à l 'essai des soies ; c e p e n d a n t , si s a 
construct ion se bo rna i t aux organes ind iqués p l u s h a u t , 
il serait d 'un emploi e x t r ê m e m e n t difficile, et l es r é s u l 
tats de l ' épreuve ne p ré sen te ra i en t pas de g a r a n t i e s s é 
r ieuses . L a p ra t ique a d 'au t res exigences . Il f au t q u e 
l ' i n s t rumen t réunisse deux condi t ions expresses : l a p r e 
miè re , que chaque tavelle s 'ar rê te d ' e l l e -même e t i n 
s t an t anémen t , q u a n d le n o m b r e de tours v o u l u e s t a c 
compli ; la seconde, qu 'e l le s 'arrête aussi , l o r s q u e l e fil 
vient à casser, ou arr ive à sa fin d u r a n t le d é v i d a g e . 
A u t r e m e n t , l ' a t ten t ion la p lus sou tenue de la m e i l l e u r e 
ouvr ière serai t insuffisante p o u r p r é v e n i r des e r r e u r s 
souvent t rès - impor tan tes . 

Ces condi t ions se t rouvent rempl ies d ' u n e m a n i è r e f o r t 
heureuse , dans Yéprouvette. La soie, avant de s ' e n r o u l e r 
sur la tavelle mesureuse, passe dans u n c r o c h e t q, d i t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



queiie de cochon, . formé à l ' ex t rémi té d 'une tige t r è s -
l é g è r e , m o b i l e dans u n p l an vert ical (fig. 33). 

D u r a n t le dév idage , la queue de cochon est soulevée 
p a r l a soie , mais elle r e tombe na tu r e l l emen t , pa r l'effet 
d e son p r o p r e poids , 
q u a n d le fil v i en t à se 
r o m p r e . D a n s ce m o u v e 
m e n t , e l le a g i t , pa r u n 
a p p e n d i c e soudé à son 
a x e , s u r u n lev ie r rés i s 
t a n t , e n ac ie r , q u i , r en 
c o n t r a n t l ' u n e des 4 a i 
l e t t e s a d isposées a u t o u r 
d u p e t i t t a m b o u r B de la 
t a v e l l e m e s u r e u s e , p r o 
v o q u e l ' a r r ê t i n s t a n t a n é 
d e c e t t e d e r n i è r e . 

L o r s q u ' i l s 'agit de t i 
t r e r des soies ouvrées , 
t e l l e s q u e des t r a m e s et 
d e s o r g a n s i n s , don t le 
g u i n d r a g e est en géné ra l 
t r è s - r e s t r e i n t et le dév i 
d a g e f ac i l e , on p e u t les 
m e t t r e d i r e c t e m e n t su r 
l ' é p r o u v e t t e . A cet effet, 
o n p r é l è v e , s u r chacun 
d e s 5 m a t t e a u x pr is p o u r 
l ' e s s a i , d e u x écheveaux 
q u ' o n p l a c e , en les ouvran t b i en , sur les tavelles supé
r i e u r e s S . On tend la soie d 'une man iè re convenable , à 
l ' a i d e d e pet i ts a n n e a u x en r u b a n , ou mieux de r o n 
d e l l e s e n caou tchouc , que l 'on peut faire glisser à frot
t e m e n t s u r les pale t tes de chaque tavel le , en observant de 
l e s é l o i g n e r é g a l e m e n t du cen t re , au tan t que possible. 

Fig. 33. 
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P e n d a n t l 'opéra t ion d u dévidage , le fil de c h a q u e é c h e -
veau, pa r t an t de la tavelle s u p é r i e u r e , fait u n t o u r e n 
t ier su r la tige de fer hor izonta le / (1), passe d a n s l a 
queue de cochon, qu 'e l le m a i n t i e n t re levée , e t v i e n t 
s ' enrouler sur la tavel le mesu reuse d u c o m p t e u r , c o m m e 
l ' ind ique la figure. 

Dans le cas où l 'on a à t i t re r , n o n poin t des t r a m e s o u 
des organs ins , mais des g réges , il n 'es t p lus p o s s i b l e d e 
p lacer ces soies d i r ec temen t su r l ' ép rouve t te , d ' a b o r d 
parce que l e u r gu ind rage est en géné ra l b e a u c o u p t r o p 
g r and , et ensui te parce que le fil est sujet à se r o m p r e f a 
c i lement , à ra i sondesaf inessc souvent excessive et d e s o n 
adhérence à l ' écheveau, dans les par t ies où se t r o u v e n t 
des g o m m u r e s (2). On doit donc alors avoir r e c o u r s 
à u n dévidage p réa lab le , et m e t t r e la soie , o u d u 
moins la quan t i t é de soie nécessaire p o u r l ' e s s a i , s u r 
des bob ines , dites rockets ou roquets. Cette o p é r a t i o n 
s'effectue à l 'a ide de m a c h i n e s fort s imples , a p p e l é e s 
banques de grèges, dont la figure 34 d o n n e r a u n e i d é e 
suffisante. 

Les banques de gréges sont construi tes en b o i s e t s e 
composent d ' une série de m o n t a n t s ver t icaux , é g a l e m e n t 
espacés, rel iés p a r un e n t a b l e m e n t s u p é r i e u r e t p o r 
t an t des potences. Sur ces potences ont été p r a t i q u é e s d e s 
échanc ru re s ; elles servent de coussinets a u x a x e s d e s 
tavelles su r lesquelles on dispose les gréges à d é v i d e r . 

Les tavelles, de d imensions var iab les , sont à h u i t b r a n -

(1) On remarque que cette tringle, aussi bien que les q u e u e s d e 
cochon dans lesquelles passent les fils de soie, se trouvent a u b o u t 
d'un certain temps entaillées de hachures plus ou moins p r o f o n d e s , 
par suite du frottement de la fibre, ce qui oblige à renouveler p a r f o i s 
ces organes de la machine. 

(2) Les gommures se forment naturellement aux extrémités d e s 
rayons de l'aspic sur laquelle on laisse sécher la grége, lors du t i 
rage des cocons à la faveur de l'eau bouillante. 
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c h e s et aussi légères que poss ib le ; elles offrent cette 

p a r t i c u l a r i t é que l eurs rayons sont creux et fendus en 
c r o i x à l ' e x t r é m i t é . Chacun d'eux porte une sorte de 
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fourchette ou griffe en fil mé ta l l i que , n o m m é e a u s s i li-
gant, montée sur u n e t ige ca r r ée . Ces t iges, q u ' o n f a i t 
glisser à volonté dans les r ayons , p e r m e t t e n t de t e n d r e 
convenab lement la soie. U n pet i t a n n e a u de bo i s m a i n 
t ient chaque fourchet te à la l o n g u e u r v o u l u e , en c o m 
p r i m a n t contre la t ige les ext rémi tés fendues du r a y o n . 

Grâce à cette disposit ion, des é c h e v e a u x d e g u i n d r a g e s 
très-divers peuven t ê tre p lacés t ou r à t o u r s u r u n e 
m ê m e tavel le . 

E n avant de l ' en t ab l emen t s u p é r i e u r de la b a n q u e d e 
gréges , se t rouvent éga l emen t de peti tes p o t e n c e s , s u r 
lesquelles on instal le les bob ines dest inées à r e c e v o i r l a 
soie. Ces bob ines , d ' envi ron 10 cen t imè t re s de l o n g u e u r 
sur 5,5 de d iamèt re , sont en bois p le in et p a r c o n s é q u e n t 
assez lourdes , condi t ion d 'a i l leurs nécessa i re . E l l e s s o n t 
percées d 'un t rou con ique , dans l eque l on a jus te u n a x e 
mobi le à ressort , m u n i su r le côté d 'un pet i t c y l i n d r e e n 
cuir (fig. 35). 

Un a rb re hor izon ta l , po r t an t u n e série de d i s q u e s e n 
bois et pouvan t être mis en m o u v e m e n t , soit à l a m a i n , 
soit pa r u n e t ransmiss ion , se t rouve placé en d e s s o u s d e 
la l igne des b o b i n e s . » 

Quan t à ces de rn iè res , l ' ex t rémi té l ib re de l e u r a x e 
s ' introduit i n v a r i a b l e m e n t dans u n pet i t œ i l l e t p e r c é 
sur la potence adjacente , t andis que l ' au t r e e x t r é m i t é , 
celle qui est voisine du cy l indre de c u i r , est s u s c e p 
tible d 'occuper deux positions différentes. E l l e p e u t , o u 
reposer su r u n coussinet découver t (alors l a b o b i n e 
demeure hor izonta le et ne p r e n d point pa r t au m o u v e 
men t du mét ie r ) , ou en t re r dans u n e enta i l le p r o f o n d e , 
ménagée p o u r la recevoir . E n ce cas, le t o u r i l l o n d e l ' a x e 
descend dans cette sorte de coulisse, pa r le p o i d s m ê m e 
de la bob ine , j u s q u ' à ce que le pet i t cy l i nd re e n c u i r 
v ienne r encon t re r le d isque en bois c o r r e s p o n d a n t , e t s 'y 
appu ie . Si ce disque est en m a r c h e , la b o b i n e t o u r n e r a , 
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Fig. 35. 

U n e sé r i e de guides en ve r re , fixés su r une tablette 
h o r i z o n t a l e a n i m é e d ' u n m o u v e m e n t de va-et-vient, sert 
à r é p a r t i r u n i f o r m é m e n t la g rége sur toute la longueur 
d e s r o c h e t s . 

P o u r q u e l'effort nécessaire à l 'accomplissement de ce 
d é v i d a g e n e d é t e r m i n e pas la r u p t u r e du fil, il faut que 
l e s t a v e l l e s soient aussi légères que possible, malgré leurs 
g r a n d e s d i m e n s i o n s . L 'essayeur devra avoir soin de les 
b i e n é q u i l i b r e r , en a l longean t également leurs rayons, 
a f i n q u e , le cen t r e de gravité étant situé sur l 'axe de 

e l l e a u s s i , et, en supposant qu 'on ait at taché sur elle le 
b o u t de la soie à dévider , en t r a îne ra , pa r la seule t r a c 
t i o n d u fil, la tavel le qui por te l 'écheveau. 
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rotation, il n 'y ait pas de var ia t ions b rusques d a n s l a 
tension, ni de secousses. 

Grâce à la ténaci té et à.l 'élasticité de la soie, on a r r i v e , 
avec ces appare i l s , à faire m o n t e r sans peine s u r l e s 
rochcts de sg réges m ê m e très-f ines, q u a n d elles p r o v i e n 
nen t d 'une b o n n e filature. 

La soie ayant été dévidée en quant i té suffisante p o u r 
l 'essai, on enlève les bobines de la banque de gre'ges, o n 
re t i re l eu r axe, et on l eu r ajuste u n e sorte de coiffe c i r 
culaire en zinc poli , m a i n t e n u e pa r la pression d ' u n e 
tige à ressort, qui pénè t r e dans l e u r t rou cen t r a l . O n 
les place ensuite sur les tiges de fer inc l inées , r, q u e 
porte l 'éprouvette (fig. 32). 

Grâce à la coiffe en zinc, dont le bord dépasse s e n s i 
b l emen t celui de la b o b i n e , le fil peu t se d é r o u l e r a i s é 
m e n t par u n e s imple t rac t ion , faite su r le p r o l o n g e m e n t 
de l 'axe. On peu t donc l ' a m e n e r sur la tavel le m e s u -
reuse , en le faisant passer d 'abord au tou r de la t r i n g l e / , 
puis dans la queue de cochon q. 

P o u r procéder au t i t rage , su ivant le r è g l e m e n t de l a 
Condition, on prélève au hasa rd , su r la par t ie de soie 
présentée , 5 mat teaux ou flottes, chaque m a t t e a u d e v a n t 
servir à dévider 4 échevettes . On donne à cet é c h a n t i l l o n 
u n n u m é r o d 'ordre et on le pèse, puis on le po r t e d a n s 
l 'atelier de dévidage. 

Quelle que soit la na tu re de la soie a essayer, g r é g e , 
poil , o rgans in , t r a m e , e tc . , lorsque les v ing t é c h e v e t t e s 
d 'épreuve ont été mesurées , on les plie u n e à u n e e t 
on les enferme dans u n e boîte n u m é r o t é e , p o u r l e s 
por ter à des peseurs . L 'emplo i de celte boîte évite q u ' i l 
n 'y ait perte d 'échevettes d u r a n t le t r anspor t , ou c o n f u 
sion entre celles qui p rov iennen t de deux o p é r a t i o n s 
différentes. 

La pesée s'effectue à u n e peti te ba l ance de p r é c i s i o n , 
spécialement affectée à cet usage , et p a r la m é t h o d e d i t e 
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d o B o r d a , a v e c u n e série de poids descendant j u s q u ' à 
5 m i l l i g r a m m e s . 

O n c o m m e n c e p a r p r e n d r e le poids d ' ensemble des 
v i n g t flottillons, pu i s on les pèse i so lément . Les résul ta ts 
t r o u v é s p a r l ' o p é r a t e u r sont contrôlés et inscri ts , au fur 
e t à m e s u r e , p a r u n a ide , su r u n bu l l e t in détaché d 'un 
l i v r e à s o u c h e . N o u s d o n n o n s p lus loin la disposition d 'un 
d e c e s b u l l e t i n s . 

D a n s l ' i n t e r v a l l e d ' u n e pesée à l ' au t r e , l ' a ide , m u n i 
d ' u n e t a b l e d e convers ion , c h e r c h e l ' équivalent en d e 
n i e r s d u p o i d s m é t r i q u e t rouvé p o u r chaque échevette et 
é c r i t e n r e g a r d ce n o u v e a u poids, dans u n e colonne adja
c e n t e (1). 

I l e s t p r e s q u e inu t i l e de faire r e m a r q u e r que ces 
s e c o n d s r é s u l t a t s n ' o n t r i en d'officiel n i de léga l . Si 
l a C o n d i t i o n les fourni t c o m m e indica t ion accessoire, 
c ' e s t u n i q u e m e n t p o u r satisfaire au désir des négociants , 
l e s q u e l s , à t o r t ou à ra i son , mais en tout cas influencés 
p a r u n e l o n g u e h a b i t u d e , p r é t enden t ne pas pouvoir se 
r e n d r e c o m p t e aussi b i en des qual i tés ou des défauts 
d ' u n e s o i e , s u r des g r a m m e s et fractions de g r a m m e , 
q u e s u r d e s d e n i e r s . 

Q u o i q u ' i l e n soit , les pesées é tan t t e rminées , on fait 
l ' a d d i t i o n des n o m b r e s inscri ts dans les deux colonnes 
e t o n a l a p r e u v e de l 'exact i tude parfai te des opérat ions 
d e p e s a g e e t d e convers ion , si, d ' u n e par t , le total de la 
p r e m i è r e c o l o n n e r e p r o d u i t le poids d ' ensemble constaté 
à l ' o r i g i n e , et s i , en o u t r e , ce tota l , convert i l u i - m ê m e en 
d e n i e r s , c o r r e s p o n d a u total t rouvé dans la seconde co
l o n n e . C o m m e t o u j o u r s , les calculs sont faits en double . 

L a m o y e n n e des v ing t pesées , expr imée en poids m é 
t r i q u e s , c o n s t i t u e le t i t re légal de la soie. Mais, a insi que 
n o u s l ' a v o n s dé jà d i t , cette donnée n ' a aucune va l eu r aux 

(1) L e s j e u n e s employés savent par cœur cette conversion au bout 
d e p e u de t emps . 
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yeux des négoc ian t s ; et, b i en q u e la loi é tab l i ssan t c e 
t i tre soit en v i g u e u r depuis p lus de dix ans , l 'usage i n v é 
téré des anc iennes m e s u r e s de poids et de l o n g u e u r a 
cont inué à p réva lo i r . 

Aussi , n o n - s e u l e m e n t le c o m m e r c e n e t ient pas c o m p t e 
du t i t re léga l , mais i l ne l 'accepte m ê m e pas conver t i e n 
deniers , et n e s'en r a p p o r t e q u ' a u x résul ta ts d u t i t r a g e 
d 'après les bases a n c i e n n e s , c 'est-à-dire d 'après le p o i d s 
moyen des échevettes , exp r imé en deniers , en s u p p o s a n t 
que celles-ci a ient u n e l o n g u e u r de 476 m è t r e s , o u d e 
400 aunes. 

E n conséquence , cette d e r n i è r e convers ion est d o n n é e 
sur le bu l l e t i n . 

Après l 'essai, les v ing t échevettes sont enfilées s u r u n 
r u b a n , dans l 'o rdre m ê m e où elles ont été pesées , et a t t a 
chées aux mat t eaux , ou flottes, don t elles p r o v i e n n e n t . 
Les extrémités de ce r u b a n sont ensui te nouées e n s e m b l e 
et collées dans une doub le é t iquet te que l 'on r evê t d ' u n 
t i m b r e sec por tan t le cachet de la Condi t ion ; il en r é s u l t e 
u n vér i table sce l lement de l ' échan t i l lon . C o m m e , e n 
ou t re , l 'é t iquet te i nd ique le n u m é r o d 'en t rée de l a s o i e 
et son ti tre m o y e n , le c l ien t possède les é l émen t s n é c e s 
saires p o u r s 'assurer que le résu l ta t t rouvé s ' a p p l i q u e 
b ien aux échant i l lons p résen tés . 

On r e m a r q u e r a que le bu l l e t i n , don t nous d o n n o n s c i -
dessous u n spéc imen, est disposé de m a n i è r e à c o n t e n i r 
différents r ense ignemen t s relatifs aux qual i tés p h y s i q u e s 
de la soie. Il est d 'usage d'y apposer éga l emen t u n t i m 
b r e h u m i d e , pour spécifier si l ' échan t i l lon c o n s a c r é a u 
t i t rage a été pré levé p a r l es , agents de la C o n d i t i o n o u 
remis par l ' intéressé l u i -même (1). 

(1) A la Condition de Paris, toute opération de titrage de s o i e 
donne lieu à un droit fixe de 2 fr., qu'il s'agisse de grèges ou d e 
produits ouvrés. — Dans ce tarif ne sont pas compris les r e n s e i 
gnements complémentaires relatifs à la torsion et au filage ou à l a 
ténacité et à l'élasticité. 
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Mais on n e m e n t i o n n e pas su r le b u l l e t i n les o b s e r 
vations de la dév ideuse , r e l a t i vemen t a u x m a t t e a u x e s 
sayés, quel les qu 'e l les soient d ' a i l l eu r s . Si , en effet, c e s 
observat ions é ta ient défavorables , i l e n r é s u l t e r a i t u n 
pré judice évident p o u r le v e n d e u r , qu i au ra i t b e a u c o u p 
p lus de pe ine à p lace r sa m a r c h a n d i s e . On les c o n s i g n e 
donc , c o m m e avis officieux, s u r u n pap ie r l i b r e q u i e s t 
j o i n t au bu l l e t i n . El les po r t en t su r le ca rac tè re p l u s o u 
moins duve teux de la soie, su r sa c ro i su re , s u r l a q u a n 
tité de déchet occasionné p a r le dév idage , e tc . 

machine de Uonnegger. — E n p a r l a n t d u t i t r a g e , n o u s 
devons s igna ler u n e m a c h i n e t r è s - r e m a r q u a b l e q u i a 
f iguré, à l 'Exposi t ion de 1867, sous la d é n o m i n a t i o n d e 
Machine à trier et à assortir les fils, p a r Gus tave I l o n -
negger , de Baie ; mais nous n ' e n ferons pas la d e s c r i p 
t ion, qui a été donnée en déta i l pa r u n h o m m e d e s p l u s 
compétents (1). 

L 'appare i l est des t iné à s épa re r a u t o m a t i q u e m e n t , e n 
p lus ieurs catégories de grosseurs différentes, l a so ie à 
essayer, et i l peu t fournir 4 ou 5 t i t res , où le s y s t è m e 
d u dévidage à tours comptés n ' e n d o n n e q u ' u n s e u l . 

Fonc t i onnan t dans u n b u r e a u p u b l i c de c o n d i t i o n 
n e m e n t et de t i t rage, la nouvel le m a c h i n e p r o c u r e r a i t 
ce r t a inement aux négociants des ind ica t ions p r é c i e u s e s 
sur les quali tés o u ï e s défauts de l eu r s m a r c h a n d i s e s . C e 
p e n d a n t le travail qu 'e l le accompl i t est m o i n s , à p r o p r e 
m e n t pa r l e r , une épreuve de t i t rage que l ' œ u v r e d ' u n e 
metteuse en main. 

Son emploi r épondra i t p lu tô t à d ' au t res b e s o i n s . N o u s 
c o m p r e n o n s , p a r exemple , tou t J ' in térèt q u ' e l l e of
frirait à u n fabricant, qui aura i t a insi la facul té d ' o b t e n i r 
des fils t rès-régul iers et pa r sui te des t issus d ' u n e p a r 
faite égal i té . 

Les motifs qui en ont re ta rdé l ' adopt ion g é n é r a l e d a n s 

(I) Voir Études sur les arts textiles à l'Exposition de 1867, par A l c a n . 
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l ' i n d u s t r i e nous sont i n c o n n u s . Peu t - ê t r e a - t -on reculé 
d e v a n t l a g r a n d e per te de t emps et le pr ix élevé que 
n é c e s s i t e r a i t le fonc t ionnement de cet appare i l p o u r dés 
q u a n t i t é s impor t an t e s de ma t i è r e . 

. I l n o u s s e m b l e , d ' a i l l eurs , que c'est dans les ateliers de 
m o u l i n a g e , et m i e u x encore dans les filatures de soie, 
q u ' i l t r o u v e r a i t le p lus n a t u r e l l e m e n t sa p lace . 

Observations sur le dévitlagc. — Le dévidage des SOÏeS 
g r é g e s nécessi te cer ta ines p récau t ions que l 'on ne saurai t 
p a s s e r sous s i l ence . 

C e t t e opé ra t ion exige de la p a r t des ouvr ières qui en 
s o n t c h a r g é e s b e a u c o u p d 'a t tent ion et u n e g r a n d e h a b i 
t u d e . Auss i u n t ravai l semblab le suppose- t - i l toujours 
u n a p p r e n t i s s a g e d ' u n e l ongue du rée . 

P o u r les r e m a r q u e s qui vont suivre , re la t ivement aux 
s o i n s à p r e n d r e , et p o u r l 'explication des termes de m é 
t i e r e n usage , nous avons profité d 'une note fournie, il y 
a u n c e r t a i n n o m b r e d ' années , pa r M. Emi le Marty, l 'un 
d e s p l u s hab i l e s essayeurs de Lyon. 

L a p r e m i è r e chose à faire, lorsqu 'on veu t procéder au 
d é v i d a g e d ' u n e g rége , c'est de déployer soigneusement 
s u r l e trafusoir (1) les flottes à essayer, puis de les poser 
à p l a t s u r la tavel le , enfin d'arrondir celle-ci, selon l 'ex
p r e s s i o n consacrée , en écar tant éga lement ses b ranches , 
c o m m e n o u s l 'avons dit plus .haut , p o u r la met t re en 
é q u i l i b r e et ob ten i r q u e ses évolutions ne donnen t lieu à 
a u c u n e secousse . 

O n c h e r c h e ensui te le bou t de la soie, on l 'at tache 
à l a b o b i n e ou rochet , et on m e t la banque en mouve
m e n t . I l faut s u b o r d o n n e r la vitesse de ce mouvemen t 

(1) On donne le nom de trafusoir à une colonne en bois; munie de 
b r a n c h e s horizontales et fixée sur un pied solidement établi. C'est 
s u r l e s branches du trafusoir qu'on prépare les soies pour le dévi
d a g e , qu'on sépare les écheveaux, matteaux ou flottes, et qu'on les 
rep l i e (Voir flg. 34). · - · ' 
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à la finesse et à la qua l i t é de la g rége . Le n o m b r e d e 
tours à exécuter p a r la tavel le p e u t va r i e r de c inq à v i n g t -
c inq à la m i n u t e . Cer ta ines g réges se p rê t en t à u n t r a 
vail sens ib lement p lus r a p i d e . L a mise en t r a i n s ' e f f ec 
tue en i m p r i m a n t avec la m a i n u n e légère i m p u l s i o n à 
la t ave l l e ; de cette façon, le fil n ' a pas à v a i n c r e , a u r i s 
que de se r o m p r e , la rés is tance p rodu i t e pa r le f r o t t e 
m e n t au dépar t . 

L e t emps consacré au dévidage d ' u n e soie, a b s t r a c 
t ion faite des qual i tés na tu r e l l e s de ce l le-c i , d é p e n d a u s s i 
des p lus ou moins g r andes l o n g u e u r s de fil q u ' e l l e c o n 
t ien t sans solut ions de con t inu i t é . Ainsi u n e g r é g e , t r è s -
tenace et d 'un t i t re é levé , p e u t ne pas t o u r n e r a u s s i 
long temps q u ' u n e soie b ien filée et p lus fine, si e l l e p r é 
sente de f réquentes r u p t u r e s occas ionnées p a r Vémott-
chetage; on dit alors qu 'e l l e défile. On qualif ie démou
chetées ou mouchetées les soies don t les bouchons o n t é t é 
coupés en filature, sans que l 'on en ait r e n o u é les b o u t s . 

Certaines gréges sont p lus sujettes que d ' a u t r e s à c e 
défaut et occas ionnent alors u n e per te de t e m p s n o t a 
b l e . I l est aisé de c o m p r e n d r e q u e , si u n e o u v r i è r e e s t 
obligée de rec l i e rcher f r é q u e m m e n t les bou t s e t de l e s 
r a t t acher , elle n 'est plus à m ê m e de conduire o u d e s u r 
veil ler q u ' u n t rès -pe t i t n o m b r e de tavel les . 

Une aut re cause peu t éga l emen t n u i r e au d é v i d a g e , 
nous voulons pa r l e r du m a n q u e de c ro isure q u i r é s u l t e 
d ' u n e mauva i se disposition d u fil su r l 'asple à sa s o r t i e 
de la bass ine , lors de la filature, si le va -e t -v i en t a m a l 
fonct ionné. Dans ces condi t ions , i l est difficile d e t r o u v e r 
le bou t , et, p o u r l ' a t t e indre , l ' ouvr iè re est o b l i g é e d e 
faire une levée, c 'est-à-dire de t i re r u n e c e r t a i n e q u a n 
tité de soie de la flotte. Cette po r t i on , coupée et e m m ê l é e , 
n 'est b o n n e qu ' à me t t r e au déche t . 

On j u g e r a de l ' impor tance d ' u n e b o n n e r é p a r t i t i o n 
des fils sur l 'asple d 'après ce fait, b i en é tab l i p a r l ' e x p è -
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r i e n c e , q u ' u n e soie filée r égu l i è remen t , mais qui a u r a 
é t é m a l posée , fera beaucoup plus de déchet q u ' u n e soie 
i r r é g u l i è r e , mais b ien posée. 

I l a r r i v e aussi que des gréges d 'une filature défec
t u e u s e p r é s e n t e n t cer ta ines par t ies except ionnel lement 
f i n e s , d i tes passages tendres, qu i , ne contenant pas le 
m ê m e n o m b r e de b r i n s de cocons que le res te , se r o m 
p e n t sous le m o i n d r e effort et ne peuvent monter sur 
la bobine. 

D e l à encore u n e cause sér ieuse de déchet et une perte 
d e t e m p s . 

E n f i n il est u n e c i rconstance qui r end le travail sou
v e n t diff ici le; nous voulons pa r l e r de la g o m m u r c trop 
f o r t e q u i fait a d h é r e r les fils de la soie et les réun i t 
e n u n faisceau compac te . Ce défaut se r encon t re dans 
l e s soies filées p a r u n t emps ou dans u n local t rès -hu
m i d e . A u m o m e n t d u dévidage, la g o m m u r e re t ient par
fois le fil avec énerg ie ; dans ce cas, il se r omp t presque 
i n é v i t a b l e m e n t , s'il n 'es t pas assez fort p o u r résister à la 
t r a c t i o n exercée su r l u i , en sens cont ra i re , d 'une par t pa r 
l a b o b i n e , de l ' au t r e p a r la tavel le qui cont inue aussi à 
t o u r n e r en ra i son de l a vitesse acquise . 

O n p e u t p r é v e n i r ces accidents , en b r i san t avec précau
t i o n l e s g o m m u r e s p a r u n e s imple friction, avant de 
d i s p o s e r l a flotte su r la tavel le . A la r i g u e u r , on a la res
s o u r c e d ' h u m e c t e r l é g è r e m e n t d 'eau les part ies très-
f o r t e m e n t g o m m é e s , p o u r les r a m o l l i r . 

L ' e s s a y e u r fait b i e n de s ignaler ces divers défauts 
l o r s q u ' i l s se p ré sen ten t , et d ' i nd ique r pourquoi u n e g r é g e 
d o n n é e se comporte mal à la banque. 

E n d e h o r s des inf luences inhé ren tes à la na tu re 
d e l a g r é g e à essayer, il est cer ta in que la plus ou 
m o i n s g r a n d e hab i l e t é de l 'ouvr ière joue u n rôle consi
d é r a b l e , a u p o i n t de v u e de la durée de l 'opérat ion et 
d u d é c h e t p r o d u i t . 
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L a d imens ion des flottes de g réges est e x t r ê m e m e n t 
v a r i a b l e , se lon l e u r p r o v e n a n c e . 

La g r a n d e épa isseur des écheveaux favorise q u e l q u e 
fois des p ra t iques f r audu leuses , auxque l l e s l ' e s s a y e u r d o i t 
ê t re attentif. Il a r r ive , en effet, q u ' u n f i la teur d é l o y a l 
fait passer dans le m i l i e u de ses flottes le p r o d u i t d e s 
cocons tarés ou tachés, les par t ies gross ières o u d é f e c 
tueuses , r ése rvan t p o u r le dessus et le dessous l e fil d e 
p lus be l le qua l i t é . C o m m e , en g é n é r a l , on se b o r n e à 
effectuer l 'essai su r une faible por t ion de la s o i e q u i 
recouvre les deux faces, ex té r i eure et i n t é r i e u r e , d e l ' é -
cheveau , ce gen re de f raude peu t souvent r é u s s i r . Q u a n d 
l ' examen de la soie fait s o u p ç o n n e r u n e p a r e i l l e s u p e r 
cher ie , il est du devoir de l ' essayeur de p a r t a g e r e n p l u 
s ieurs fractions les flottes douteuses , et d ' o p é r e r l e t i t r a g e 
su r les échant i l lons subdivisés . 

Explication de quelques termes techniques. — I l n ' e s t 
pas hors de propos d ' i nd ique r ici le sens de d i v e r s e s 
expressions employées dans l ' indus t r i e des so i e s . 

On e n t e n d pa r guindrage, ou guindage, l a l o n g u e u r 
p lus ou m o i n s g r a n d e que p r é sen t en t les é c h e v e a u x . 
Q u a n d , dans u n e m ê m e b a l l e , les flottes de g r é g e s o n t d e s 
gu indrages d issemblables , c'est u n e p r euve p r e s q u e c e r 
ta ine que la soie est fourrée, c ' es t -à-d i re q u e la b a l l e e s t 
formée de par t ies différentes m é l a n g é e s e n s e m b l e . 

On dit u n e flotte étranglée, lo rsqu 'e l le c o n t i e n t u n bout 
qui tire, défaut qui peu t a m e n e r d u déche t a u d é v i d a g e , 
après la t e in tu re . 

Le t e rme chapelé sert à dés igner u n e m è c h e c o u p é e 
pa r u n coup de crochet donné dans la ba l l e . 

Une grége est b ien posée ou croisée, q u a n d l a s o i e a 
été éga lement répar t ie su r l 'asple p a r u n m o u v e m e n t d e 
va-e t -v ient t ransversa l . 
- Une soie semblab le se par tage en a u t a n t d e flottes 
qu 'on le veut , et ne laisse chaque fois q u ' u n fil. L a croi-
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sure offre de g r andes facilités p o u r le dé vidage, car elle 
p e r m e t d e r e c h e r c h e r r a p i d e m e n t le bou t . Au cont ra i re , 
l e s so ies n o n croisées occas ionnent presque inévi table
m e n t d u déche t . Nous avons déjà insisté sur ce point . 

Q u a n d , lors de la filature, on p r e n d la précaut ion, 
t o u t e s l es fois q u e le fil de grége vient à se rompre , de 
r a t t a c h e r les deux bou t s su r l 'asple , on obtient ce qu 'on 
a p p e l l e u n e g rége à bouts noués. Les soies de ce genre 
s o n t n a t u r e l l e m e n t p lus est imées que les autres , et ont 
d a n s l e c o m m e r c e p lus de va leu r . El les proviennent en 
g é n é r a l d ' é t ab l i s sements de p r e m i e r o rd re , où l 'on ne n é 
g l i g e a u c u n soin p o u r ob ten i r u n e marchand i se parfaite. 

O n n o m m e émouchelées, ainsi que nous l 'avons dit 
p l u s h a u t , o u s i m p l e m e n t mouchetées, des soies dont on a 
c o u p é c e r t a i n s fils p o u r enlever les côtes et les bouchons. 

L a soie est appe l ée nerveuse, quand elle a de la force 
e t d e l a t é na c i t é . 

L a vole, d a n s u n e g rége , est u n b r i n s imple de cocon 
q u i , a u l i e u d ' ê t re soudé à d ' au t res , se trouve isolé ; quand 
o n l a r e n c o n t r e , il est nécessaire de l 'enlever , quel le que 
s o i t s a l o n g u e u r , ce qu i occasionne du déchet . 

O n t r o u v e quelquefois des passages fins, dits passages 
tendres, q u i n e sont pas de la vole. Ils p rov iennent du 
m a n q u e acc iden te l d ' un ou de p lus ieurs b r ins de cocons, 
c e q u i d é t e r m i n e de l ' i r r égu la r i t é , comme nous en avons 
f a i t l a r e m a r q u e p r é c é d e m m e n t . 

L e duvet est u n b r i n t rès-court d ' un fil de cocon, qui 
r e s t e s o u l e v é et p r o d u i t p lus tard su r l'étoffe l'effet de la 
p o u s s i è r e . Q u a n d ce b r i n est p lus long, c'est de la vole. 

L e bouchon est u n pet i t bourrillon r amassé . 
~ L a côte ou coste n 'es t que de la vole, mais ramassée 
s u r u n e ce r t a ine l o n g u e u r , ce qu i est plus fâcheux, car 
d a n s l 'étoffe le b o u c h o n peu t s 'enlever avec des pinces , 
t a n d i s q u e l a côte se tisse et produi t u n défaut qui p e r 
s i s t e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Une soie t rès-chargée de bouchons ou de côtes est a p p e 
lée galeuse ou râcheuse. 

On dit q u ' u n e g rége défile, q u a n d le bou t , é t a n t d é j à 
cassé, v ient p a r u n e s imple t r ac t ion , et se r e t r o u v e n e t , 
ce qu i a r r ive souvent dans les flottes mouchetées. T e l l e 
soie défile beaucoup, constamment. 

On n o m m e défilé, dans u n e t r a m e ou u n o r g a n s i n , u n 
passage où il ne reste p lus q u ' u n bou t de g rége a u l i e u 
de deux, dont se compose o r d i n a i r e m e n t le fil. 

Les expressions : mettre une soie en ouvraison, la mon
ter entrante, enorgansin, e tc . , s ' expl iquent d ' e l l e s - m ê m e s . 
P a r extension, le mot monter s 'emploie que lque fo i s d a n s 
le sens de to rd re . On d i ra , p a r exemple , d ' u n o r g a n s i n 
qu ' i l est peu monté, très-monté, p o u r e x p r i m e r q u ' i l e s t 
peu to rdu , t r è s - to rdu . 

Dans les soies ouvrées , u n e flotte travellée est c e l l e d o n t 
u n des bouts t i re p lus que l ' au t re q u a n d on les monte 
ensemble . 

Le mot travellage s 'emploie aussi p o u r i n d i q u e r l a r u p 
tu re q u ' u n fil de soie composé p e u t ép rouve r a u m o u l i n 
du deux ième apprê t . 

La locut ion de mise en main s ' appl ique a u c h o i x , o u 
t r iage , des différentes grosseurs d ' u n e m ê m e p a r t i e d e 
soie. De là le n o m de metteuses en main, d o n n é a u x p e r 
sonnes qui sont chargées de classer ainsi les é c h e v e t t e s . 

Ce travail d e m a n d e beaucoup d ' h a b i t u d e e t u n e a t t e n 
tion s o u t e n u e ; sa p lus ou moins b o n n e exécu t ion d é p e n d 
exclus ivement de la délicatesse de t o u c h e r et d u c o u p 
d 'œil de l ' ouvr iè re . 

On dés igne sous le n o m de pantines les s u b d i v i s i o n s 
d ' un m ê m e m a t t e a u liées p a r des a t t aches q u i p e r m e t 
tent de les s épa re r faci lement , et soiespant inées , o u pan-
timées, celles qui ont subi cette opé ra t ion . 
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N o m e n c l a t u r e d e s p r i n c i p a u x t y p e s de so i e s . 

Soies gvvgea. — Ces soies sont celles qu i p roviennent 
d e l ' é t i r a g e d i rec t des c o c o n s , placés à cet effet dans 
l ' e a u b o u i l l a n t e . Su ivan t la grosseur qu 'on veut donner 
a u fil, o n le compose d 'un n o m b r e de b r ins qui varie 
d e t r o i s à v ing t . P a r le genre de dévidage qu 'on l eu r 
f a i t s u b i r , on a r r ive à faire cont rac ter aux br ins une 
a d h é r e n c e p a r f a i t e , et en m ê m e temps à les disposer 
e n u n fil u n i q u e b ien a r rond i . Les fils des soies gréges 
p r o p r e m e n t dites n e sont consti tués que d 'un seul bout 
s a n s t o r s i o n . Us se rven t d 'une m a n i è r e directe à la fabri
c a t i o n de ce r t a ins t issus, tels que les gazes, mais surtout 
à l a p r é p a r a t i o n des t r a m e s , des organs ins , et en généra l 
d e t o u t e s les soies ouvrées . 

L e s g r é g e s ob tenues des cocons douppions résul tent 
d e l a r é u n i o n de dix à douze b r ins a u mo ins . 

L a soie plate est u n e soie grége c o m m u n e , formée par 
l ' a s s e m b l a g e de v ing t à v ingt -c inq b r ins de cocons. Elle 
e s t s p é c i a l e m e n t dest inée aux ouvrages de tapisserie. 

D a n s les g réges p rovenan t de soies sauvages ou gréges 
de Tussah, on n e re t rouve pas ce caractère d 'un fil u n i -
q u e , l e s b r i n s n ' a y a n t pas la faculté de se souder parfai
t e m e n t e n t r e eux , c o m m e dans les soies p roprement 
d i t e s . O n l e u r d o n n e m ê m e u n e légère torsion à droite. 

Soies moulinées. — On comprend , sous cette dénomi
n a t i o n , des p rodu i t s qu i dér ivent des gréges pa r un m o u -
l i n a g e a p p r o p r i é , l e u r faisant acquér i r les qualités vou
l u e s p o u r te l ou tel u sage . Ces soies diffèrent entre elles, 
n o n - s e u l e m e n t p a r le n o m b r e des fils de grége qui ser
v e n t à l es fo rmer , ma i s encore pa r la torsion ou le tors 
p l u s o u m o i n s cons idérable qu 'on l eu r donne (1). 

(I) Comme on n'est pas toujours d'accord sur la façon de définir 
l e s e n s de la torsion, nous devons dire que nous appellerons tordu 
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Nous c i te rons ci-dessous les p r inc ipa les : 
1° Le,poil est cons t i tué d ' u n seul fil de soie g r é g e p l u s 

ou moins t o r d u sur l u i - m ê m e ; cette p r é p a r a t i o n es t d e s 
t inée à r e n d r e la soie p l u s cons is tante et à l ' e m p ê c h e r 
de bourrer e n t e i n tu r e ; i l ser t p o u r la r u b a n e r i e , la 
passemen te r i e , la b o n n e t e r i e . Ce fil dev ien t q u e l q u e f o i s 
assez cassant , pa r suite de la tors ion exagérée q u ' o n l u i 
a d o n n é e . 

2° L a trame se compose o r d i n a i r e m e n t de d e u x b o u t s 
qu i n ' on t r eçu q u ' u n l ége r tors à d ro i t e , ces b o u t s é l é 
m e n t a i r e s é tant e u x - m ê m e s sans to r s ion . C o m m e s o n 
n o m l ' i nd ique , cette sorte de soie est e m p l o y é e d ' h a b i 
t u d e c o m m e t ra îne pour les étoffes ; el le ser t a u s s i p o u r 
l a passemente r ie et la b o n n e t e r i e . Souven t on f o r m e la 
t r a m e de trois et m ê m e d ' u n p lus g r a n d n o m b r e d e 
bou t s . 

3° Quan t à Y organsin, i l se compose , en g é n é r a l , d e 
deux fils de grége qu i ont reçu d ' abord , c h a c u n i s o l é m e n t , 
u n e torsion à gauche , dite filage (1), pu is qu i o n t é t é 
tordus ensemble dans le sens opposé, c 'est-à-dire à d r o i t e . 
On le forme quelquefois aussi de trois fils d e g r é g e . 
Sa torsion est beaucoup p lus cons idé rab le q u e c e l l e d e 
la t r a m e . L 'o rgans in est employé c o m m e c h a î n e d a n s la 
fabricat ion des tissus, et doi t pouvoi r rés i s te r à t o u t e s 
les fatigues d u t ravai l des étoffes. 

4° La grenadine a, c o m m e l ' o rgans in , deux b o u t s t o r d u s 
à dro i te , et aussi deux tors ions , ma i s b e a u c o u p p l u s 
accen tuées . La de rn iè re tors ion sur tou t est t r è s - f o r t e , e t 
a t te int quelquefois deux mil le tours et p l u s p a r m è t r e , c e 
qui d o n n e a u x fils des carac tères tout p a r t i c u l i e r s . 

à droite, un fil dont les bouts composants deviennent paral lè les à. 
un certain moment, lorsque, l'une de ses extrémités étant m a i n 
tenue fixe, on fait tourner à gauc/ie sur elle-même l'autre extrémité , 
en la comprimant entre le pouce et l'index de la main droite . 

(1) Voir, pour ce qui est relatif aux essais de torsion, la fin d u 
chapitre. 
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5° L a mi-grenade et la rondelette ont avec la grenadine 
u n e c e r t a i n e analogie ; toutefois l eu r torsion est b i en 
m o i n d r e , e t les bouts qui ont servi à les p r épa re r sont 
b e a u c o u p p l u s gros . T a n d i s que la grenadine est h a b i 
t u e l l e m e n t des t inée à faire des effilés ou des dentel les 
- f ines , l e s d e u x au t r e s sortes sont utilisées pour la passe
m e n t e r i e et la fabr icat ion des bou tons . 

6° L a floche, à J 'encontre des ouvraisons précédentes , 
e s t c o m p o s é e de deux gros fils to rdus à droi te et re tordus 
e n s e m b l e à g a u c h e . 

7° 11 e n est d e m ê m e de l a mi-perlée, don t l a torsion 
e s t m o i n d r e . 

8° L e cordonnet a aussi deux torsions ; il est formé de 
t r o i s g r o s fils fo r t ement re tordus à g a u c h e . Le berlin est 
p l u s t o r d u e n c o r e . 

9° D a n s l e câblé, les bouts é lémenta i res sont de di
m e n s i o n s b i e n p lus g randes ; de là le n o m qu i lui a été 
a t t r i b u é . 

10° D a n s Y ovale ou t r a m e ovalée, il y a de trois à seize 
b o u t s t r è s - l é g è r e m e n t to rdus à droi te . Cette sorte s ' em
p l o i e p o u r l a fabr icat ion des lacets , des broder ies , et 
p o u r l a c o u t u r e des gan t s . 

11° L a lice ou lisse se compose de qua t re bouts très-for
t e m e n t t o r d u s su r eux-mêmes , et qui ont été ensui te r e 
t o r d u s e n s e m b l e . Cette ouvraison sert sur tout , comme 
s o n n o m l ' i n d i q u e , à g a r n i r les mét ie rs à tisser. 

12° E n f i n , d a n s Y ondée, on t rouve deux bouts , ou b ran 
c h e s , d e g r o s s e u r t r è s - i néga l e . Ils forment une sorte d ' hé 
l i c e , d o n t l ' a x e , const i tué p a r le bou t le p lus fin, est 
c o n t o u r n é p a r le p lus gros . 

L e n o m b r e des fils de g rége con tenus dans chacun d'eux 
e s t t r è s - v a r i a b l e : ils se r e n c o n t r e n t pa r exemple dans le 
r a p p o r t d e 2 à 8 ou de 10 à 60 . On r e m a r q u e que la to r 
s i o n é l é m e n t a i r e de la b r a n c h e qui sert d 'axe est faite 
d a n s l e m ê m e sens que la torsion finale des deux b o u t s . 
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Ce genre d 'ouvraison est tout à fait carac tér i s t ique ; p a r 
son aspect il se r a p p r o c h e d 'un ar t ic le de p a s s e m e n t e r i e . 

Évaluation du titre des soies. 

Vitres anciens en deniers. — Différences dans l a T a l e n i -

du denier. — A u c o m m e n c e m e n t de ce c h a p i t r e , n o u s 
avons signalé la confusion qu i r è g n e encore dans l e s d i 
vers pays, q u a n t au numéro tage des fils. Nous a l l o n s 
che rche r à la me t t r e en évidence , en ce qu i c o n c e r n e 
la fibre é tudiée p a r t i c u l i è r e m e n t ic i . 

On se rappe l le que le t i t re anc ien d ' u n e soie es t r e 
présenté pa r le n o m b r e de grains ou deniers q u e p è s e n t 
400 aunes de cette soie. Or , le g ra in est u n e fraction d e l ' a n 
c ienne l ivre de F r a n c e (livre de marcs ) , l a q u e l l e , d ' a p r è s 
Y Annuaire du Bureau des Longitudes, pesai t 4 8 9 g r , 5 0 6 . 

D 'au t re pa r t , la l ivre va la i t 16 onces ; F o n c e 8 g r o s . 
A son tour , le gros r en fe rma i t 72 g ra in s ou d e n i e r s . 

I l en résul te que la l ivre con tena i t 9 ,216 g r a i n s . D ' a 
près ces données , nous voyons q u e la v a l e u r d u d e n i e r 
serai t de 0 8 C ,05313 env i ron . 

Quan t à l ' aune de F r a n c e , elle é ta i t , d ' a p r è s u n r e n 
se ignement t rouvé dans les Mémoires de l'Académie, 
a n n é e 1746, de 3 p ieds , 7 pouces et 10 l i g n e s 5 / 6 , 
ce qui correspond à 1 ^ 1 8 8 P a r su i te , 400 a u n e s r e 
p résen te ra ien t u n e l o n g u e u r de 4 7 5 m , 3 7 8 . 

Mais ces va leu r s ont dû va r i e r s e n s i b l e m e n t d ' u n e r é 
gion de la F r a n c e à l ' au t r e . 

Ainsi , dans son Essai sur les matières textiles, A l c a n a 
i n d i q u é , c o m m e base de l ' anc ien t i t r age , 475 m è t r e s e x a c 
t emen t , et p o u r poids de la l ivre a n c i e n n e de M o n t p e l 
l ier 4 1 4 g r , 6 5 0 . Le Dictionnaire universel des poids, et 
mesures r édu i t la va l eu r de cette l ivre à 4 0 7 g r , 9 2 0 s e u 
l e m e n t . 

S'il n 'y a j a m a i s eu de conco rdance e n t r e l e s t i -
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VALEUR DU DENIER. 237 

t r è s u s i t é s e n F r a n c e , il n 'est pas su rp renan t que l eu r 
c o m p a r a i s o n avec ceux de l ' é t ranger accuse des écarts 
e n c o r e p l u s cons idé rab l e s . 

E n effet, la v a l e u r du den ie r n 'est pas la m ê m e dans 
l e s d i f f é ren t s pays de l 'Eu rope , non p lus que la l o n 
g u e u r d e s écheve t tes de t i t rage , et on peut dire que 
d ' o r d i n a i r e les pa r t i e s intéressées ignoren t el les-mêmes 
l e s b a s e s q u i o n t servi à é tabl i r le t i t re des soies dans 
t e l l e o u te l le c o n t r é e . Souvent elles croient à une un i 
f o r m i t é q u i n ' ex i s t e q u ' e n apparence et s eu lemen t dans 
l ' u s a g e d u m o t den i e r , pa r tou t conservé. Aussi , des e r 
r e u r s i n é v i t a b l e s se p roduisen t -e l les , comme nous l 'a
v o n s d i t p l u s h a u t , dans l ' es t imat ion des t i t res . 

N o u s n ' a v o n s m ê m e pas t rouvé de concordance dans 
l e s d o c u m e n t s officiels, qu i , à l 'occasion des congrès de 
V i e n n e , d e B r u x e l l e s et de T u r i n , ont été fournis su r le 
t i t r a g e d a n s différents pays , soit pa r des h o m m e s spé
c i a u x , so i t p a r des autor i tés aussi compétentes que des 
c h a m b r e s de c o m m e r c e . Bien p lus , il est certains élé
m e n t s s u r l e s que l s on a présenté des r ense ignement s 
c o n t r a d i c t o i r e s . 

C ' e s t a p r è s avo i r c o m p a r é des documen t s r écen t s , p u 
b l i é s p a r l es c h a m b r e s de c o m m e r c e de Lyon et de Cre-
f e l d , q u e n o u s avons dressé le t ab l eau suivant : 

m. gr. 
4 d e n i e r anc ien de France correspond à un fil de 476, pesant 0,03313 
i — nouveau — — — 500 — 0,05313 
4 — ancien de Turin — — 476 — 0,05336 
4 — nouveau d'Italie — — 450 — 0,050 
1 — de Suisse — — 450 — 0,053 

E n p r e n a n t p o u r base le den ie r français anc ien 
( 0 8 * , 0 5 3 1 3 ) , q u i é t a i t a s s e z géné ra l emen t accepté autrefois, 
o n a c r u p o u v o i r é tabl i r , en t re les valeurs des deniers 
d a n s d i f fé ren ts p a y s , les re la t ions suivantes que nous 
d o n n o n s s o u s tou tes réserves : 
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Denier français ancien 1 
— — nouveau 0,952 
— nouveau d'Italie 0,990 
— de Zurich 1,038 

A Crefeld, où u n b u r e a u officiel de t i t rage f o n c t i o n n e 
depu i s 1848, on avai t adopté d ' abo rd : 

1 · pour l'essai des soies de Lombardie,le denier milanais = 0 ,0310 (1 ) 
2° — de Piémont — de Turin = 0 ,03336 (2) 
avec des longueurs de 476 m . Quant au denier français 0,033 H (3) 
il n'y a jamais été en usage. 

E n 1861 , Mi lan et T u r i n ayan t adopté d e n o u v e l l e s 
bases pouf le t i t r age , à savoir , u n d e n i e r d e 0 , 0 5 0 e t 
u n e l o n g u e u r de 450 m è t r e s , Crefeld t i t re d e p u i s l o r s 
toutes les soies d ' ap rès l ' anc ien sys tème de T u r i n . 

Combien de t e m p s cette s i tua t ion i r r é g u l i è r e d u c o m 
m e r c e es t -e l le enco re appe lée à d u r e r ? 11 s e r a i t d i f f i c i l e 
de le p réc i se r . Mais si l 'on peu t a t t end re u n e r é f o r m e s é 
r ieuse dans u n aven i r p r o c h a i n , el le sera d u e a u x e f f o r t s 
déployés p a r les congrès i n t e r n a t i o n a u x , sous l a d i r e c t i o n 
active et dévouée de l ' h o n o r a b l e p r é s i d e n t , M . P a c h e r 
von T h e i n b u r g , de V i e n n e . 

Nous avons la convict ion que la so lu t ion p r o p o s é e 
p a r ces congrès est conforme à la fois aux i d é e s d e p r o 
grès qu i se mani fes ten t dans l ' i n d u s t r i e , e t a u x i n t é r ê t s 
des fabr ican ts . R o m p a n t c o u r a g e u s e m e n t a v e c l e s e r r e 
m e n t s du passé , les m e m b r e s de ces a s s e m b l é e s o n t 
a b a n d o n n é d ' u n e façon définitive les m e s u r e s a n c i e n n e s , 
p o u r n ' a d m e t t r e q u e des poids et des l o n g u e u r s m é t r i 
ques . 

II n e res te p lus q u ' à ob ten i r de la p a r t d e s d i v e r s 

g r . 
(1) Dérivé du marc milanais = 4608 grains = 2 3 4 , 9 9 7 3 
(2) — de la livre turinoise = 6912 — = 368 ,8445 
(3) — — de France = 9216 — = 4 8 9 , 4 7 6 
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g o u v e r n e m e n t s l 'adopt ion de ces projets . Déjà l 'Al le
m a g n e , d o n n a n t l ' exemple , a décidé qu 'à par t i r du 1 e r 

j a n v i e r 1878 , on app l iquera i t les résolutions volées, 
q u a n t a u n u m é r o t a g e des fils de l a ine . 

E n ce qu i concerne la soie, nous avons entendu dire 
q u e l e s fabr icants pers is tera ient dans leurs habi tudes 
a n c i e n n e s et refuseraient de se soumet t re aux innovations 
q u ' o n voudra i t l e u r imposer . Ils r enoncera ien t m ê m e , au 
b e s o i n , a u x essais faits dans les b u r e a u x officiels de t i
t r a g e , p o u r ne p lus s 'adresser qu ' à des essayeurs privés. 
O n n e sau ra i t p r e n d r e ces prévisions au sérieux. Il ne 
f a u t p a s p rê t e r g r a tu i t emen t aux industr ie ls des opinions 
q u e l a p l u p a r t d ' en t re eux sans doute seraient prê ts à 
r é p u d i e r . 

U n espr i t de r o u t i n e existât-il r ée l l ement chez quel 
q u e s - u n s , nous ne voyons pas pourquo i , dans l eu r in té rê t 
m ê m e , on se ferait sc rupule de le comba t t r e . 

D ' a i l l e u r s , dans u n g rand n o m b r e de villes, il n 'existe 
p o i n t d 'essayeurs pr ivés , et, à défaut d 'au t re ressource, les 
i n t é r e s s é s p ré fé re ra ien t ce r t a inement recour i r au t i t rage 
off ic ie l , sauf à se servi r d 'une table de conversion pour 
é v a l u e r les résul ta ts d 'après les bases anc iennes . 

A u s u r p l u s , il est u n point de vue que l 'on ne doit pas 
n é g l i g e r . Si l 'usage des aunes et des deniers dans le ti
t r a g e des soies s'est pe rpé tué j u squ ' à nos jour s , cela 
t i e n t s u r t o u t à ce que des mesures de poids et de lon
g u e u r assez s emblab le s ont servi et servent encore pour 
c e t t e éva lua t ion dans les différents pays de l 'Europe ; 
d e façon q u ' e n Ang le t e r r e , en I tal ie et en Al l emagne , 
a u s s i b i e n q u ' e n F r a n c e , négociants et fabricants t r o u - , 
v e n t , o u d u moins croient t rouver , dans l 'emploi de ces 
m e s u r e s , c o m m e u n e sorte de base internat ionale qui 
l e u r p e r m e t de s ' en tendre à peu près dans leurs t ransac
t i o n s . 

' E n a d m e t t a n t q u e les différentes nat ions qui ont pr i s 
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pa r t aux congrès accep ten t dans un aven i r p r o c h a i n u n 
nouveau sys tème de t i t r age , celles qu i sont e n c o r e a t t a 
chées aux usages anc iens se ve r r a i en t b ien tô t f o r c é e s , s o u s 
peine de res te r dans u n i so lemen t p r é jud i c i ab l e à l e u r s 
in té rê t s , de se r a l l i e r a u x conven t ions a d o p t é e s p a r l e 
p lus g r a n d n o m b r e . 

Numéros nouveaux. — L e m o d e de t i t rage q u e l ' o n a 
proposé p o u r la soie consiste à p r e n d r e , c o m m e n u m é r o , 
le n o m b r e de décigrammes que pèsen t mille m è t r e s d u 
fil à essayer, ou , a u t r e m e n t di t , le n o m b r e d e grammes 
que pèsent dix mille m è t r e s de ce fil, l ' é p r e u v e d e v a n t 
s'effectuer c o m m e p r é c é d e m m e n t su r v i n g t é c h e v e t t e s 
de 500 m è t r e s . 

I l est à r e m a r q u e r q u e , ces échevet tes m e s u r a n t e n 
semble dix mille m è t r e s , l ' add i t ion de l e u r s p o i d s r e s p e c 
tifs r ep ré sen t e r a le n u m é r o l u i - m ê m e , s ans q u ' i l s o i t 
besoin d ' é tab l i r a u c u n e convers ion en d e h o r s d u b u l l e t i n . 
Cependan t , p o u r p e r m e t t r e d ' appréc ie r m i e u x l e s é c a r t s 
dans le t i t re des échan t i l l ons et satisfaire p a r l à a u d é s i r 
des négoc ian t s , il a été décidé que les pesées s e r a i e n t 
aussi ind iquées en d e m i - d é c i g r a m m e s , d a n s u n e c o 
l o n n e adjacente à la p r e m i è r e . 

Les n u m é r o s ainsi d é t e r m i n é s se r a p p r o c h e n t d a n s 
u n e cer ta ine l imi te des t i t res anc iens en d e n i e r s , e n s o r t e 
que l e u r in t roduc t ion n e sau ra i t a p p o r t e r , d a n s l e s 
affaires commerc ia l e s , les p e r t u r b a t i o n s q u e l ' o n a u r a i t 
p u r edou t e r . C'est u n des p r i n c i p a u x mot i f s q u i o n t 
condui t à l e u r adop t ion . 

Dans son Traité du travail des laines, A l c a n , à l ' o c c a 
sion du t i t r age , énonçai t les motifs qu i l ' e n g a g e a i e n t à n e 
pas d o n n e r des t ab l eaux tout calculés c o n t e n a n t l e s c o n 
versions des t i t res anc iens en t i t res n o u v e a u x . « I l e s t 
« bon , disait-i l , de n e pas a p l a n i r ces pe t i t s o b s t a c l e s , e t 
« sur tout la per te de t e m p s inu t i l e qu ' i l s o c c a s i o n n e n t , 
« afin d ' a u g m e n t e r la masse des in téressés à l a r é f o r m e 
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« d e l ' a n c i e n sys tème, dont il ne devrait v r a imen t p lus 
« ê t r e q u e s t i o n . » 

P a r t a g e a n t la m a n i è r e de voir de l ' éminen t profes
s e u r , n o u s a u r i o n s sans dou te , en d 'autres temps , suivi 
s o n e x e m p l e . Mais a u j o u r d ' h u i que l 'on considère 
c o m m e p r o c h a i n l ' a b a n d o n des anciennes mesures , il 
n ' y a p l u s à conserver les m ê m e s scrupules et nous 
c r o y o n s p o u v o i r sans inconvénien ts r ep rodu i re ici une 
T a b l e fac i l i tant ces ca lculs . 

L a p r e s q u e totali té des données qui y sont conte
n u e s est e m p r u n t é e à une Table pour l'essai des fils 
q u ' a v a i t dressée dans ces dern ières années M. Oury, 
p r é p o s é a u x essais de t i t rage à la Condit ion de Par is , 
l e q u e l a a p p o r t é dans ce t ravai l les soins les p lus cons
c i e n c i e u x . 

T a b l e »ie conversions. — La p remiè re colonne de g a u 
c h e d e la t ab l e cont ient la série, croissant pa r cen t ig ram
m e s , des titres légaux actuels (poids moyens en g r a m m e s 
d e s é c h e v e t t e s de 500 mètres) . On t rouve en regard : 

D a n s l a d e u x i è m e colonne, ces titres convertis en de
niers ; 

D a n s l a t ro i s i ème , l eu r conversion en titres anciens en 
deniers, c ' es t -à-d i re en supposant les échevettes non plus 
d e 5 0 0 m è t r e s , ma i s de 470 seu lemen t ; 

D a n s la q u a t r i è m e , l e u r conversion en numéros nou
veaux, é tabl is confo rmément aux décisions des congrès 
d e B r u x e l l e s et de T u r i n ; 

D a n s l a c i n q u i è m e , les longueurs métriques au kilo
gramme c o r r e s p o n d a n t e s (1); 

D a n s l a s ix i ème , des différences pe rmet tan t de calculer 

(I) Cette donnée est particulièrement utile aux fabricants, car il 
n e leur est possible de calculer à l'avance les conditions d'établis
s e m e n t d'un tissu, son prix de revient, que s'ils connaissent la 
l o n g u e u r au kilog. de tous les fils qui doivent entrer dans la 
compos i t ion de ce tissu. 

PERSOZ. 1 6 
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242 . TITRAGE» ' V 

les l ongueur s au k i l o g r a m m e des fds don t l e s ' é c h e -
vettes de 500 'mè t r e s ont des poids in t e rméd ia i r e s à c e u x 
que r en fe rme la tab le ; 

E n f i n , dans u n e sep t ième et de rn i è re co lonne» l e s 
numéros h a b i t u e l l e m e n t adoptés à Pa r i s p o u r les fils de 
laine. 
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TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

0,01 
0,02; 
0 , 0 3 
0 , 0 4 
0 , 0 5 
0 , 0 6 
0 ,07 
0 , 0 8 
0 , 0 9 
0 , 1 0 

0 ,11 
0 , 1 2 
0 , 1 3 
0 , 1 4 
0 ,15 
0 ,16 
0 ,17 
0 ,18 
0 ,19 
0 , 2 0 

0,21 
0 , 2 2 
0 ,23 
0 , 2 4 
0 , 2 6 
0 , 2 6 
0 ,27 
0 ,28 
0 , 2 9 
0 , 3 0 

0 ,31 
0 , 3 2 
0 , 3 3 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 6 
0 ,37 
0 ,38 
0 ,39 
0 , 4 0 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

0,18 
0,37 
0,56 
0,75 
0,94 
1,12 
1,31 
1,50 
1,69 
1,88 

2,07 
2,25 
2,44 
2,63 
2,82 
3,01 
3,19 
3,38 
3,57 
3,76 

3,95 
4,14 
4,32 
4,51 
4,70 
4,89 
5,08 
5,27 
5,45 
5,64 

5,83 
6,02 
6,21 
6,39 
6,58 
6,77 
6,96 
7,15 
7,34 
7,52 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

0,17 
0,35 
0,33 
0,71 
0,89 
1,06 
1,24 
1,42 
1,60 
1,78 

1,96 
2,14 
2,32 
2,30 
2,68 
2,86 
3,04 
3,22 
3,40 
3,58 

3,76 
3,94 
4,11 
4,29 
4,47 
4,65 
4,83 
5,01 
5,18 
5,36 

5,54 
5,72 
5,90 
6,08 
6,26 
6,44 
6,62 
6,80 
6,98 
7,16 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 

2,20 
2,40 

'2,60 
2,80 
3,00 
3,20 
3,40 
3,60 
3,80 
4,00 

4,20 
4,40 
4,60 
4,80 
5,00 
5,20 
5,40 
5,60 
5,80 
6,00 

6,20 
6,40 
6,60 
6,80 
7,00 
7,20 
7,40 
7,60 
7,80 
8,00 

métrique 

au 

kilogramme. 

50,000,000 
25,000,000 
16,666,666 
12,500,000 
10,000,000 
8,333,333 
7,142,857 
6,250,000 
5,555,535 
5,000,000 

4,545,454 
4,166,666 
3,846,153 
3,571,428 
3,333,333 
3,125,000 
2,9H,176 
2,777,777 
2,631,578 
2,500,000 

2,380,952 
2,272,727 
2,173,913 
2,083,333 
2,000,000 
1,923,076 
1,831,851 
1,785,714 
1,724,137 
1,666,666 

1,612,903 
1,562,500 
1,515,151 
1,470,588 
1,428,571 
1,388,888 
1,331,331 
1,315,789 
1,282,051 
1,230,000 

DIFFERENCES 

N°" DES FILS I 
DE LAINE. 

Nombre 
D ' É C H É E S 

de 710» 
au 

.1/2 kilog. 

25,000,000 
8,333,334 
4,166,666 
2,500,000 
1,666,667 
1,190,476 

892,837 
694,443 
555,555 

434,546 
378,788 
320,513 
274,723 
238,095 
208,333 
183,824 
163,399 
146,199 
131,578 

119,048 
108,225 

98,814 
90,380 
83,333 
76,924 
71,225 
66,137 
61,577 
57,471 

53,763 
50,403 
47,349 
44,563 
42,017 
39,683 
37,537 
35,562 
33,738 
32,031 
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TITRE LÉGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,4b 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 
0,50 

0,51 
0,52 
0,53 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 

0,61 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,70 

0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

7,71 
7,90 
8,09 
8,28 
8,46 
8,65 
8,84 
9,03 
9,22 
9,41 

9,59 
9,78 
9,97 

10,16 
10,35 
10,54 
10,72 
10,91 
11,10 
11,29 

11,48 
11,66 
11,85 
12,04 
12,23 
12,42 
12,61 
12,79 
12,98 
13,17 

13,36 
13,35 
13,74 
13,92 
14,11 
14,30 
14,49 
14,68 
14,86 
15,05 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

7,34 
7,52 
7,70 
7,88 
8,03 
8,23 
8,41 
8,3!) 
8,77 
8,95 

9,12 
9,30 
9,48 
9,66 
9,84 

10,02 
10,20 
10,38 
10,56 
10,73 

10,91 
11,09 
11,27 
11,45 
11,63 
11,81 
11,99 
12,17 
12,35 
12,53 

12,71 
12,89 
13,07 
13,25 
13,43 
13,61 
13,79 
13,97 
14,14 
14,32 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

8,20 
8,40 
8,60 
8,S0 
9,00 
9,20 
9,40 
9,60 
9,80 

10,00 

10,20 
10,40 
10,60 
10,80 
11,00 
11,20 
11,40 
11,60 
11,80 
12,00 

12,20 
12,40 
12,60 
12,80 
13,00 
13,20 
13,40 
13,00 
13,80 
14,00 

14,20 
14,40 
l ì , 6 0 
14,80 
15,00 
15,20 
15,40 
15,60 
15,80 
16,00 

LONGUEUR 

métrique 

au 

kilogramme, 

1,219 
1,190 
1,162 
1,136 
1,111 
1,086 
1,063 
1,041 
1,020 
1,000 

980 
961 
943 
925 
909 
892 
877 
862 
847 
833 

819 
806 
793 
781 
769 
757 
746 
735 
724 
714 

704 
694 
684 
675 
666 
657 
649 
641 
632 
625 

5i2 
476 
790 
363 
111 
956 
829 
606 
408 
000 

392 
538 
396 
925 
090 
857 
102 
068 
457 
333 

672 
450 
650 
250 
230 
575 
269 
,294 
637 
285 

225 
444 
931 
675 
666 
894 
350 
025 
911 
000 

N ° * D E S T I L S 
D E L A I H E . 

D I F F E R E N C E S 

30,488 
29,036 
27,686 
26,427 
25,252 
24,155 
23,127 
22,163 
21,258 
20,408 

19,608 
18,834 
18,142 
17,471 
16,833 
16,233 
15,663 
15,124 
14,611 
14,124 

13,661 
13,222 
12,800 
12,400 
12,020 
11,655 
11,306 
10,975 
10,657 
10 ,352 

10,060 
9,781 
9,513 
9,236 
9,009 
8,772 
8 ,544 
8,325 
8,114 
7,9 i i 
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[ TITRE LEGAL 
I>ES SOIES. 

P o i d s 
d e s 

5 0 0 m è t r e s 
e n 

g r a m m e s . 

0,81 
0 , 8 2 
0 , 8 3 
0 , 8 4 
0 ,85 
0 ,86 
0 ,87 
0 ,88 
0 , 8 9 
0 , 9 0 

0,91 
0 , 9 2 
0 ,93 
0 , 9 4 
0 , 9 5 
0 ,96 
0 ,97 
0 ,98 
0 ,99 
1,00 

1,01 
1 ,02 
1,03 
1 ,04 
1 ,05 
1,06 
1,07 
1,08 
1,09 
1,10 

1,11 
1,12 
1,13 
1 ,14 
1,15 
1,16 
1,17 
1,18 
1,19 
1 ,20 

POIDS 

des 

300 mètres 

en 

deniers. 

15,24 
15,43 
15,62 
15,81 
15,99 
16,18 
16,37 
16,56 
16,75 
16,93 

17,12 
17,31 
17,50 
17,69 
17,88 
18,06 
18,25 
18,44 
18,63 
18,82 

19,00 
19,19 
19,38 
19,57 
19,76 
19,95 
20,13 
20,32 
20,51 
20,70 

20,89 
21,08 
21,26 
21,45 
21,64 
21,83 
22,02 
22,20 
22,39 
22,58 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

14,50 
14,68 
14,86 
15,04 
15,22 
15,40 
15,58 
15,76 
15,94 
16,11 

16,29 
16,47 
16,65 
16,83 
17,01 
17,19 
17,37 
17,55 
17,73 
17,91 

18,08 
18,26 
18,44 
18,62 
18,80 
18,98 
19,16 
19,34 
19,52 
19,70 

19,88 
20,06 
20,24 
20,42 
20,60 
20,78 
20,96 
21,13 
21,31 
21,49 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

.grammes. 

16,20 
16,40 
16,60 
16,80 
17,00 
17,20 
17,40 
17,60 
17,80 
18,00 

18,20 
18,40 
18,60 
18,80 
19,00 
19,20 
19,40 
19,60 
19,80 
20,00 

20,20 
20,40 
20,60 
20,80 
21,00 
21,20 
21,40 
21,60 
21,80 
22,00 

22,20 
22,40 
22,60 
22,80 
23,00 
23,20 
23,40 
23,60 
23,80 
24,00 

LONGUEUR 

métrique 

kilogramme. 

617,283 
609,756 
602,409 
595,238 
588,235 
581,395 
574,713 
568,181 
561,797 
555,555 

549,450 
543,478 
537,634 
531,914 
526,315 
520,833 
515,463 
510,202 
505,050 
500,000 

495,049 
490,196 
485,436 
480,769 
476,190 
471,698 
467,289 
462,962 
458,715 
454,545 

450,450 
446,428 
442,477 
438,596 
434,782 
431,034 
427,350 
423,728 
420,168 
416,666 

DIFFERENCES 

7,717 
7,527 
7,347 
7,171 
7,003 
6,840 
6,682 
6,532 
6,384 
6,242 

6,105 
5,972 
5,844 
5,720 
5,599 
5,482 
5,370 
5,261 
5,152 
5,050 

4,951 
4,853 
4,760 
4,667 
4,579 
4,492 
4,409 
4,327 
4,247 
4,170 

4,095 
4,022 
3,951 
3,881 
3,814 
3,748 
3,684 
3,622 
3,560 
3,502 
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I TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
1,29 
1,30 

1,31 
1,32 
1,33 
1,34 
1,35 
1,36 
1,37 
1,38 
1,39 
1,40 

1,41 
1,42 
1,43 
1,44 
1,43 
1,46 
1,47 
1,4s 
1,49 
1,30 

1,51 
1,52 
1,53 
1,54 
1,55 
1,56 
1,57 
1,58 
1,59 
1,60 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

22,77 
22,96 
23,15 
23,33 
23,52 
23,71 
23,90 
24,09 
24,28 
24,46 

24,65 
24,84 
25,03 
25,22 
25,40 
25,59 
25,78 
25,97 
26,16 
26,35 

26,53 
26,72 
26,91 
27,10 
27,29 
27,47 
27,66 
27,85 
28,04 
28,23 

28,42 
28,60 
28,79 
28,98 
29,17 
29,36 
29,55 
29,73 
29,92 
30,11 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mèlres 
en 

deniers. 

21,67 
21,85 
22,03 
22,21 
22,39 
22,57 
22,75 
22,93 
23,11 
23,28 

23,46 
23,64 
23,82 
24,00 
24,18 
24,36 
24,54 
24,72 
24,90 
25,08 

25,25 
23,43 
25,61 
25,79 
25,97 
26,15 
26,33 
26,51 
26,69 
26,87 

27,05 
27,23 
27,41 
27,59 
27,77 
27,95 
28,13 
28,30 
28,48 
28,66 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

24,20 
24,40 
24,60 
24,80 
25,00 
25,20 
25,40 
25,60 
23,80 
26,00 

26,20 
26,40 
26,60 
26,80 
27,00 
27,20 
27,40 
27,60 
27,80 
28,00 

28,20 
28,40 
28,60 
28,80 
29,00 
29,20 
29,40 
29,60 
29,80 
30,00 

30,20 
30,40 
30,60 
30,80 
31,00 
31,20 
31,40 
31,60 
31,80 
32,00. 

métrique 

kilogramme. 

413,223 
409,836 
406,504 
403,225 
400,000 
396,825 
393,700 
390,625 
387,596 
384,615 

381,679 
378,787 
375,939 
373,134 
370,370 
367,647 
364,963 
362,318 
339,712 
357,142 

354,609 
352 , l '2 
349,650 
347,222 
344,827 
342,465 
340,136 
337,837 
335,570 
333,333 

331,125 
328,947 
326,797 
324,675 
322,580 
320,512 
318,471 
316,455 
314,465 
312,300 

DIFFERENCES 

3,443 
3,387 
3,332 
3,279 
3,225 
3,175 
3,125 
3,075 
3,029 
2,981 

2,936 
2,892 
2,848 
2,805 
2,764 
2,723 
2,684 
2,645 
2,606 
2,570 

2,333 
2,497 
2,462 
2,428 
2,395 
2,362 
2,329 
2,299 
2,267 
2,237 

2,208 
2,178 
2,150 
2,122 
2,095 
2,068 
2,041 
2,016 
1,990 
1,96b 
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TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

P o i d s 
d e s 

5 0 0 m è t r e s 
en 

g r a m m e s . 

1,61 
1,62 
1,63 
1,64 
1,65 
1,66 
1,67 
1,68 
1,69 
1,70 

1,71 
1 ,72 
1,73 
1 ,74 
1,75 
1,76 
1,77 
1,78 
1,79 
1,80 

1,81 
1 ,82 
1,83 
1,84 
1,85 
1,86 
1,87 
1,88 
1,89 
1,90 

1,91 
1,92 
1,93 
1 ,94 
1,93 
1,96 
1,97 
1,98 
1,99. 

' 2 , 0 0 

POIDS 

des 

500 mètre 

eu 

deniers. 

30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

32 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
33 
33 

34 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
35 
35 

35 
36 
36 
36 
36 
36 
37 
37 
37 
37 

30 
49 
67 
86 
05 
24 
43 
62 
80 

18 
37 
56 
74 
93 
12 
31 
50 
09 
87 

06 
25 
44 
63 
82 
00 
19 
38 
57 
76 

94 
13 
32 
51 
70 
89 
07 
20 
45 

TITHE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

28,84 
29,02 
29,19 
29,37 
29,55 
29,73 
29,91 
30,09 
30,27 
30,45 

30,63 
30,81 
30,99 
31,16 
31,34 
31,52 
31,70 
31,88 
32,06 
32,24 

32,42 
32,60 
32,78 
32,96 
33,14 
33,32 
33,50 
33,68 
33,86 
34,04 

34,21 
34,39 
34,57 
34,75 
34,93 
35,11 
35,29 
35,47 
35,65 
'35,83 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

32,20 
32,40 
32,60 
32,80 
33,00 
33,20 
33,40 
33,60 
33,80 
34,00 

34,20 
34,40 
34,60 
34,80 
35,00 
35,20 
35,40 
35,60 
35,80 
36,00 

36,20 
36,40 
36,60 
36,80 
37,00 
37,20 
37,40 
37,60 
37,80 
38,00 

38,20 
38,40 
38,60 
38,80 
39,00 
39,20 
39,40 
39,60 
39,80 
40,00 

LONGUEUR 

métrique 

kilogramme. 

310,559 
308,641 
306,748 
304,878 
303,030 
301,204 
299,401 
297,619 
295,857 
294,117 

292,397 
290,697 
289,017 
287,356 
285,714 
284,090 
282,485 
280,898 
279,329 
277,777 

276,243 
274,725 
273,224 
271,739 
270,270 
268,817 
267,379 
265,957 
264,550 
263,157 

261,780 
260,416 
259,067 
237,731 
256,410 
253,102 
253,807 
232,525 
231,236 
250,000 

DIFFERENCES 

1,941 
1,918 
1,893 
1,870 
1,848 
1,826 
1,803 
1,782 
1,762 
1,740 

1,720 
1,700 
1,680 
1,661 
1,642 
1,624 
1,605 
1,587 
1,569 
1,552 

1,534 
1,518 
1,501 
1,485 
1,469 
1,433 
1,438 
1,422 
1,407 
1,393 

1,377 
1,364 
1,349 
1,336 
1,321 
1,308 
1,293 
1,282 
1,269 
1,256 

N"' DES FILS I 
DE LAINE. 

Nombre 
S ' Etili K S 

de 710« 
au 

1/2 kilog. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I TITRE LEGAL 
D E S SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

2,01 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 
2,06 
2,07 
•2,08 
2,09 
2,10 

2,11 
2,12 
2,13 
2,14 
2,15 
2,16 
2,17 
2,18 
2,19 
2,20 

2,21 
2,22 
2,23 
2,24 
2,25 
2,26 
2,27 
2,28 
2,29 
2,30 

2,31 
2,32 
2,33 
2,34 
2,35 
2,36 
2,37 
2,38 
2,39 
2,40 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

37,83 
38,01 
38,20 
38,39 
38,58 
38,77 
38,96 
39,14 
39,33 
39,52 

39,71 
39,90 
40,09 
40,27 
40,46 
40,65 
40,K4 
41,03 
41,21 
41,40 

41,59 
41,78 
41,97 
42,16 
42,34 
42,53 
42,72 
42,91 
43,10 
43,29 

43,47 
43,66 
43,85 
44,04 
44,23 
44,41 
44,60 
44,79 
44,98 
45,17 

TITRE 
A N C I E N . 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

36,01 
36,18 
36,36 
36,54 
36,^2 
36,90 
37,08 
37,26 
37,44 
37,62 

37,80 
37,98 
38,16 
38,33 
38,51 
38,69 
38,87 
39,05 
39,23 
39,41 

39,59 
39,77 
39,95 
40,13 
40,30 
40,48 
40,66 
40,84 
41,02 
41,20 

41,38 
41,56 
41,74 
41,92 
42,10 
42,28 
42,46 
42,64 
42,82 
43,00 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

40,20 
40,40 
40,60 
40,80 
41,00 
41,20 
41,40 
41,60 
41,S0 
42,00 

42,20 
42, Ì0 
42,60 
42,80 
43,00 
43,20 
43,40 
43,60 
43,80 
44,00 

44,20 
44,40 
44,60 
44,80 
45,00 
45,20 
45,40 
45,00 
45,80 
46,00 

46,20 
46,40 
46,60 
46,80 
47,00 
47,20 
47,40 
47,60 
47,80 
48,00 

LONGUEUR 

métrique 

au 

kilogramme. 

248 
247 
246 
245 
243 
242 
241 
240 
239 
238 

236 
235, 
234 
233 
232 
231 
230 
229 
228 
227 

226 
225 
224 
223 
222 
221 
220 
219 
218 
217 

216 
215 
214 
213 
212 
211 
210 
210 
209 
208 

756 
524 
305 
098 
902 
718 
545 
384 
234 
095 

966 
849 
741 
644 
558 
481 
414 
357 
310 
272 

244 
225 
215 
214 
222 
238 
264 
298 
340 
391 

450 
517 
592 
675 
765 
864 
970 
084 
2o5 
333 

D I F F E R E N C E S 

1,244 
1,232 
1,219 
1,207 
1,196 
1,184 
1,173 
1,161 
1,150 
1,139 

1,129 
1,117 
1,108 
1,097 
1,086 
1,077 
1,067 
1,057 
1,047 
1,038 

1,028 
1,019 
1,010 
1,001 

992 
984 
974 
966 
95,S 
949 

941 
933 
92b 
917 
910 
901 
894 
886 
879 
872 

N " * D E S F I L S 
D E L A I N E . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TITRE LÉGAL 

DES SOIES. 

P o i d s 
d e s 

5 0 0 m è t r e s 
e n 

g r a m m e s . 

2,41 
2 , 4 2 
2 , 4 3 
2 , 4 4 
2 , 4 5 
2 , 4 6 
2 , 4 7 
2 , 4 8 
2 , 4 9 
2 , 5 0 

2 ,51 
2 , 5 2 
2 , 5 3 
2 , 5 4 
2 , 5 5 
2 , 5 6 
2 , 5 7 
2 , 5 8 
2 , 5 9 
2 , 6 0 

2,61 
2 , 6 2 
2 , 6 3 
2 , 6 4 
2 , 6 5 
2 , 6 6 
2 , 6 7 
2 ,68 
2 , 6 9 
2 , 7 0 

2 ,71 
2 , 7 2 
2 , 7 3 
2 , 7 4 
2 , 7 5 
2 , 7 6 
2 , 7 7 
2 , 7 8 
2 , 7 9 
2 , 8 0 

P O I D S 

d e s 

S00 m è t r e s 

e n 

d e n i e r s . 

45,36 
45,54 
45,73 
45,92 
46,11 
46,30 
46,48 
46,67 
46,86 
47,05 

47,24 
47,43 
47,61 
47,80 
47,99 
48,18 
48,37 
48,55 
48,74 
48,93 

49,12 
49,31 
49,50 
49,68 
49,87 
50,06 
50,25 
50,44 
50,63 
50,81 

51,00 
51,19 
51,38 
51,57 
51,75 
51,94 
52,13 
52,32 
52,51 
52,70 

TITRE 
ANCIEN. 

POIDS 
d e s 

476 m è t r e s 
e n 

d e n i e r s . 

43,18 
43,36 
43,53 
43,71 
43,89 
44,07 
44,24 
44,42 
44,60 
44,78 

44,96 
45,14 
43,32 
45,50 
45,68 
43,86 
46,04 
46,21 
40,39 
46,57 

46,75 
46,93 
47,11 
47,29 
47,47 
47,65 
47,83 
48,01 
48, i9 
48,37 

48,55 
48,73 
48,91 
49,09 
49,26 
49,44 
49,62 
49,80 
49,98 
50,16 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

P o i d s 
des 

10,000 m è t r e s 
en 

g r a m m e s . 

48,20 
48,40 
48,60 
48,80 
49,00 
49,20 
49,40 
49,00' 
49,80 
50,00 

50,20 
80,40 
50,60 
50,80 
51,00 
51,20 
51,40 
51,60 
51,80 
52,00 

52,20 
52,40 
52,60 
52,80 
53,00 
53,20 
53,40 
53,60 
53,80 
54,00 

54,20 
54,40 
54,60 
54,80 
53,00 
55,20 
55,40 
35,60 
55,80 
56,00 

LONGUEUR 

m é t r i q u e 

a u 

k i l o g r a m m e . 

207,468 
206,611 
203,761 
204,918 
20'f,081 
203,232 
202,429 
201,612 
200,803 
200,000 

199,203 
198,412 
197,628 
196,850 
196,078 
195,312 
194,532 
193,798 
193,050 
192,307 

191,570 
190,839 
190,114 
189,393 
188,079 
187,969 
187,263 
186,567 
185,873 
185,185 

184,501 
183,823 
183,150 
182,481 
181,818 
181,159 
180,505 
179,856 
179,211 
178,571 

DIFFERENCES 

865 » 
857 » 
850 
843 » 
837 
829 » 
823 » 
817 » 
809 » 
803 » 

797 
791 
784 
778 » 
772 
766 
760 » 
754 
748 0 

743 », 

737 » 
731 >> 

725 )> 

721 >> 

714 )> 

710 » 
704 » 
698 » 
694 » 
688 » 

6S4 
678 » 
673 » 
669 
663 
659 » 
654 
649 » 
645 » 
640 » 

N DES FILS I 
DE LAINE. 

N o m b r e 
D ' É C H É K S 

d e 7 i0» 
a u 

1/2 k i l o g . 
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TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

S00 mètres 
en 

grammes. 

2,81 
2,82 
2,83 
2,84 
2,83 
2,86 
2,87 
2,88 
2,89 
2,90 

2,91 
2,92 
2,93 
2,94 
2,93 
2,96 
2,97 
2,98 
2,99 
3,00 

3,01 
3,02 
3,03 
3,04 
3,05 
3,06 
3,07 
3,08 
3,09 
3,10 

3,11 
3,12 
3,13 
3,14 
3,15 
3,16 
3,17 
3,18 
3,19 
3,20 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

52,88 
53,07 
53,26 
53,45 
53,64 
53,83 
54,01 
54,20 
54,39 
54,58 

54,77 
54,95 
55,14 
35,33 
55,52 
55,71 
55,90 
36,08 
56,27 
50,46 

56,65 
56,84 
57,02 
57,21 
57,40 
57,59 
37,78 
57,97 
58,15 
58,34 

58,53 
58,72 
58,91 
59,10 
59,28 
59,47 
59,66 
59,85 
60,04 
60,22 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en f 

deniers. 

50,34 
50,52 
50,70 
50,88 
51,06 
51,24 
51,41 
51,59 
51,77 
51,95 

52,13 
52,31 
52,49 
52,67 
52,85 
53,03 
53,21 
53,38 
53,56 
53,74 

53,92 
54,10 
54,28 
54,46 
54,64 
54,82 
55,00 
55,18 
55,36 
53,54 

55,72 
53,90 
56,08 
56,26 
56,44 
56,62 
56,80 
56,98 
57,16 
57,33 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

56,20 
56,40 
56,60 
56,80 
57,00 
57,20 
57,40 
57,60 
57,80 
58,00 

58,20 
58,40 
58,00 
58,80 
59,00 
59,20 
59,40 
59,60 
59,80 
60,00 

60,20 
60,40 
60,60 
60,80 
61,00 
61,20 
61,40 
61,60 
01,80 
62,00 

62,20 
62,40 
62,00 
62,80 
63,00 
63,20 
63,40 
63,60 
63,80 
64,00 

LONGUEUR 

métrique 

au 

kilogramme. 

177,935 
177,304 
176,678 
176,036 
175,438 
174,825 
174,216 
173,611 
173,010 
172,413 

171,821 
171,232 
170,648 
170,068 
169,491 
168,918 
168,350 
167,785 
167,224 
166,666 

166,112 
165,562 
165,016 
164,473 
163,934 
163,398 
162,866 
162,337 
161,812 
161,290 

160,771 
160,256 
159,744 
159,233 
158,730 
158,227 
157,728 
157,232 
156,739 
136,250 

DIFFERENCES 

636 
631 
626 
622 
618 
613 
609 
605 
601 
597 

592 
589 
584 
580 
577 
573 
568 
565 
561 
558 

554 
550 
546 
543 
539 
536 
532 
529 
525 
522 

519 
515 
512 
509 
505 
503 
499 
496 
493 
489 
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T I T R E LEGAL 
DES SOIES. 

P o i d s 
d e s 

5 0 0 m è t r e s 
e n 

g r a m m e s . 

3 ,21 
3 , 2 2 
3 , 2 3 
3 , 2 4 
3 , 2 3 
3 , 2 6 
3 , 2 7 
3 , 2 S 
3 , 2 9 
3 , 3 a 

3 ,31 
3 , 3 2 
3 , 3 3 
3 , 3 4 
3 , 3 5 
3 , 3 6 
3 , 3 7 
3 , 3 8 
3 , 3 9 
3 , 4 0 

3 ,41 
3 , 4 2 
3 , 4 3 
3 , 4 4 
3 , 4 0 
3 , 4 6 
3 , 4 7 
3 , 4 8 
3 , 4 9 
3 , 5 0 

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

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

60,41 
60,60 
60,79 
60,98 
61,17 
61,35 
61,54 
61,73 
61,92 
62,11 

62,30 
62,48 
62,67 
62,86 
63,05 
63,24 
63,42 
63,61 
63,80 
63,99 

64,18 
04,37 
64,55 
64,74 
64,93 
65,12 
65,31 
65,49 
65,68 
65,87 

66,06 
66,25 
66,44 
66,62 
66,81 
67,00 
67,19 
67,38 
67,57 
67,75 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids · 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

57,51 
57,69 
57,S7 
58,05 
58,23 
58,40 
58,58 
58,76 
58,94 
59,12 

59,30 
59,48 
59,06 
59,84 
60,02 
60,20 
60,37 
60,55 
60,73 
00,91 

61,09 
61,27 
61,45 
61,63 
61,81 
61,99 
62,17 
62,34 
62,52 
62,70 

62,88 
63,06 
63,24 
63,42 
63,60 
63,78 
63,96 
64,14 
64,32 
64,49 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

tO,000 mètres 
en 

•granimeb. 

64,20 
64,40 
64,60 
64,80 
65,00' 
65,20 
63,40 
65,60 
63,80 
66,00 

66,20 
66,40 
66,60 
66,80 
67,00 
67,20 
67,40 
67,60 
67,80 
68,00 

68,20 
68,40 
68,60 
68,80 
69,00 
69,20 
69,40 
69,60 
69,80 
70,00-

70,20 
70,40 
70,60 
70,80 
71,00 
71,20 
71,40 
71,60 
71,80 
72,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

155 
153 
154 
154 
153 
153 
152 
152 
151 
151 

151 
130 
150, 
149 
149 
148 
148 
147 
147 
147 

146 
146 
143 
145 
144 
144 
144 
143 
143 
142 

142 
142 
141 
141 
140 
140 
140 
139 
139 
138 

763 
279 
798 
320 
846 
374 
903 
439 
975 
515 

057 
602 
I n O 
700 
233 
809 
367 
928 
492 
038 

627 
198 
772 
348 
927 
508 
092 
678 
266 
857 

450 
045 
643 
242 
845 
449 
036 
664 
273 
888 

DIFFERENCES 

487 
484 
481 
478 
474 
472 
469 
466 
464 
460 

438 
455 
452 
450 
447 
444 
442 
439 
436 
434 

431 
429 
426 
424 
421 
419 
416 
414 
412 
409 

407 
403 
402 
401 
397 
396 
393 
392 
389 
387 

N°* DES FILS I 
DE L41NE. 

Nombre 
D ' È c H lì E s 

de 710» 
au 

1./2 kilog. 

109 
109 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
106 

106 
106 
103 
103 
105 
104 
104 
104 
103 
103 

103 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
100 
100 

100 
100 
99,7 
99,4 
99,1 
98,« 
98,6 
98,3-
98,0 
97,7 
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TITRE LÉGAL 
DES SOIES. 

POIDS 

des 

TITRE 
ANCIEN. 

NUMÉROS 
NOUVEAUX. 

TITRE LÉGAL 
DES LAINES. 

N " s D E S F I L S 
D E L A I N E . 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

500 mètres 

en 

deniers. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

Puids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

D I F F É R E N C E S N o m b r e 
1> * É CBK K s 

de 7 1 0 « 
au 

1 /2 k i lo" . 

3,61 
3,62 
3,63 
3 ,6i 
3,65 
3,66 
3,67 
3,68 
3,69 
3,70 

67,94 
68,13 
68,32 
68,51 
68,69 
68,88 
69,07 
69,26 
69,45 
69,64 

64,67 
64,85 
63,03 
65,21 
65,39 
65,57 
65,75 
65,93 
66,11 
66,29 

72,20 
72,40 
72,60 
72,80 
73,00 
73,20 
73,40 
73,60 
73,80 
74,00 

138,504 
138,121 
137,741 
137,362 
136,986 
136,612 
136,239 
135,869 
135,501 
135,135 

384 
3*3 
380 
379 
370 
374 
373 
370 
368 
366 

9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 o , 9 
9 5 ,6 
9 5 , 4 
93 ,1 

3,71 
3,72 
3,73 
3,74 
3,75 
3,76 
3,77 
3,78 
3,79 
3,80 

69,82 
70,01 
70,20 
70,39 
70,58 
70,76 
70,95 
71,14 
71,33 
71,52 

66,46 
66,64 
66,82 
67,00 
67,18 
67,36 
67,54 
67,72 
67,90 
68,08 

74,20 
74,40 
74,60 
74,80 
75,00 
75,20 
75,40 
75,60 
75,80 
76,00 

134,770 
134,408 
134,048 
133,689 
133,333 
132,978 
132,625 
132,275 
131,926 
131,578 

365" 
362 
360 
339 
356 
355 
353 
350 
349 
348 

94,9* 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
94 ,1 
93,9> 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
93,1 
9 2 , 9 
9 2 , 6 

3,81 
3,82 
3,83 
3,s4 
3,85 
3,86 
3,87 
3,88 
3,89 
3,90 

71,71 
71,89 
72,08 
72,27 
72,46 
72,65 
72,84 
73,02 
73,21 
73,40 

68,26 
68,43 
68,61 
68,79 
68,97 
69,15 
69,33 
69,51 
69,69 
69,87 

76,20 
76,40 
70,60 
76,80 
77,00 
77,20 
77,40 
77,00 
77,80 
78,00 

131,233 
130,891) 
130,548 
130,208 
129,870 
129,533 
129,198 
128,865 
128,534 
128,203 

345· 
343 
342 
340 
338 
337 
33o 
333 
331 
329 

9 2 , 3 
92,1 
9 1 , 9 
9 1 , 7 
9 1 , 4 
9 » , 2 
9 0 , 9 
9 0 , 7 
90 ,5 
9 0 , 4 

3,91 
3,92 
3,93 
3,94 
3,95 
3,96 
3,97 
3,98 
3,99 
4,00 

73,59 
73,78 
73,96 
74,15 
74,34 
74,53 
74,72 
74,91 
75,09 
75,28 

70,05 
70,23 
70,40 
70,58 
70,76 
70,94 
71,12 
71,30 
71,48 
71,66 

78,20 
78,43 
78,60 
7*,80 
79,00 
79,20 
79,40 
79,00 
79,80 
80,00 

127,877 
127,551 
127,226 
126,903 
126,582 
126,262 
125,944 
125,628 
125,313 
125,000 

328 
326 
325 
323 
321 
320 
318 
316 
315 
313 

90 ,0 
8 9 , 8 
89 ,6 
89 ,3 
89 , t 
88 ,9 
8 8 , 6 
8 8 , 4 
8 8 , 2 
88 ,0 

-.. 
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I TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

K 0 0 mètres 
en 

grammes. 

4 , 0 1 
4 , 0 2 
4 , 0 3 
4 , 0 4 
4 , O D 
4 , 0 6 
4 , 0 7 
4 , 0 8 
4 , 0 9 
4 , 1 0 

4 ,1 1 
4 , 1 2 
4 , 1 3 
4 , 1 4 
4 , 1 b 
4 , 1 6 
4 , 1 7 
4 , 1 8 
4 , 1 9 
4 , 2 0 

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

4 ,31 
4 , 3 2 
4 , 3 3 
4 , 3 4 
4 , 3 5 
4 , 3 6 
4 , 3 7 
4 , 3 8 
4 , 3 9 
4 , 4 0 

POIDS 

des 

500 mètres 

eu 

deniers. 

75,47 
73,66 
75,85 
76,03 
76,22 
76,41 
76,60 
76,79 
76,98 
77,16 

77,35 
77,54 
77,73 
77,92 
78,11 
78,29 
78,48 
78,67 
78,86 
79,05 

79,23 
79,42 
79,61 
79,80 
79,99 
80,18 
80,36 
80,55 
80,74 
80,93 

81,12 
81,30 
81,49 
81,68 
81,87 
82,06 
82,25 
82,43 
82,62 
82,81 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
eu 

deniers. 

71,84 
72,02 
72,20 
72,38 
72,56 
72,74 
72,92 
73,10 
73,28 
73,45 

73,63 
73,81 
73,99 
74,17 
74,35 
74,53 
74,71 
74,89 
75,07 
75,23 

75,42 
75,60 
75,78 
75,96 
76,14 
76,32 
76,50 
76,68 
76,86 
77,04 

77,22 
77,39 
77,57 
77,75 
77,93 
78,11 
78,29 
78,47 
78,65 
78,83 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

• grammes. 

80,20 
80,40 
80,60 
80,80 
81,00 
81,20 
81,40 
81,60 
81,80 
82,00 

82,20 
82,40 
82,60 
82,80 
83,00 
83,20 
83,40 
83,60 
83,80 
84,00 

84,20 
84,40 
84,60 
84,80 
85,00 
85,20 
85,40 
85,60 
85,80 
86,00 

86,20 
86,40 
86,60 
86,80 
87,00 
87,20 
87,40 
87,60 
87,80 
88,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

124,688 
124,378 
124,069 
123,762 
123,456 
123,152 
122,850 
122,549 
122,249 
121,931 

121,034 
121,359 
121,063 
120,772 
120,481 
120,192 
119,904 
119,617 
119,331 
119,047 

118,763 
118,483 
118,203 
117,924 
117,647 
117,370 
117,090 
116,822 
110,550 
116,279 

116,009 
115,740 
115,473 
115,207 
114,942 
114,678 
114,416 
114,155 
113,895 
113,636 

DIFFERENCES 

N°" DES FILS I 
DE LAINE. 

Nombre 
D ' ECHE B S 

de 7 i i t w 

au 
kilog. 

312 87,7 
310 87,5 
309 87,3 
307 87,1 
306 86,9 
304 86,7 
302 86,5 
301 86,3 
300 86,0 
298 85,8 

297 83,6 
295 85,4 
2,+i 85,2 
293 85,0 
291 84,8 
289 84,6 
288 84,4 
287 84,2 
280 84,0 
284 83,8 

284 S3,6 
280 83,4 
280 83,2 
279 83,0 
277 82,S 
277 82,6 
274 82,4 
274 82,2 
272 82,0 
271 81,8 

270 81,6 
269 81,5 
267 81,3 
266 81 ,1 
265 80,9 
264 80,7 
262 80,5 
261 80,3 
260 80,2 
259 80,0 
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TITHE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

4,41 
4,42 
4,43 
4,44 
4,45 
4,46 
4,47 
4,48 
4,49 
4,50 

4,51 
4,52 
4,53 
4,54 
4,55 
4,56 
4,57 
4,58 
4,59 
4,60 

4,61 
4,62 
4,63 
4,64 
4,65 
4,66 
4,67 
4,68 
4,69 
4,70 

4,71 
4,72 
4,73 
4,74 
4,75 
4,76 
4,77 
4,78 
4,79 
4,80 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

83,00 
83,19 
83,38 
83,56 
83,75 
83,94 
84,13 
84,32 
84,50 
84,69 

84,88 
85,07 
85,26 
85,45 
85,63 
85,82 
86,01 
86,20 
86,39 
86,58 

86,76 
86,95 
87,14 
87,33 
87,52 
87,70 
87,89 
88,08 
88,27 
88,46 

88,65 
88,83 
89,02 
89,21 
89,40 
89,59 
89,77 
89,96 
90,15 
9u,34 

TITI1E 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

79,01 
79,19 
79,37 
79,54 
79,72 
79,90 
80,08 
80,26 
80,44 
80,62 

80,80 
80,98 
81,16 
81,34 
81,52 
81,70 
81,88 
82,06 
82,24 
82,42 

82,59 
82,77 
82,95 
83,13 
83,31 
83,49 
83,67" 
83,85 
84,03 
84,21 

84,39 
84,56 
84,74 
84,92 
85,10 
85,28 
85,46 
85,64 
85,82 
86,00 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

88,20 
88,40 
88,60 
88,80 
89,00 
89,20 
89,40 
89,60 
89,80 
90,00 

90,20 
90,40 
90,60 
90,80 
91,00 
91,20 
91,40 
91,60 
91,80 
92,00 

92,20 
92,40 
92,60 
92,80 
93,00 
93,20 
93,40 
93,60 
93,80 
94,00 

91,20 
94,40 
94,60 
94,80 
95,00 
95,20 
95,40 
95,60 
93,80 
96,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

113,378 
113,122 
112,860 
112,612 
112,359 
112,107 
111,856 
111,607 
111,358 
111,111 

110,864 
110,619 
110,375 
110,132 
109,890 
100,649 
109,409 
109,170 
108,932 
108,695 

108,459 
108,225 
107,991 
107,758 
107,526 
107,296 
107,066 
100,837 
106,609 
106,382 

106,157 
105,932 
105,708 
105,485 
105,263 
103,042 
104,821 
104,602 
104,384 
104,166 

D I F F E R E N C E S 

258 
256 
256 
254 
253 
252 
251 
249 
249 
247 

247 
245 
244 
243 
242 
241 
240 
239 
238 
237 

236 
234 
234 
233 
232 
230 
230 
229 
228 
227 

225 
225 
224 
223 
222 
221 
221 
219 
218 
218 
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I TITRE "LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

4,81 
4,82 
4,83 
4,84 
4,85 
4,86 
4,87 
4,88 
4,89 
4,90 

4,91 
4,92 
4,93 
4,94 
4,95 
4,96 
4,97 
4,98 
4,99 
5,00 

5,01 
5,02 
5,03 
5,04 
5,05 
5,06 
5,07 
5,08 
5,09 
5,10 

5,H 
5,12 
5,13 
5,14 
5,15 
5,16 
5,17 
5,18 
5,19 
5,20 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

90,53 
90,72 
90,90 
91,09 
91,28 
91,47 
91,66 
91,85 
92,03 
92,22 

92,41 
92,60 
92,79 
92,97 
93,16 
93,35 
93,54 
93,73 
93,92 
9 i ,10 

94,29 
94,48 
94,67 
94,86 
95,04 
95,23 
95,42 
95,61 
95,80 
95,99 

96,17 
96,36 
96,55 
96,74 
96,93 
97,12 
97,30 
97,49 
97,68 
97,87 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

4T6 mètres 
en 

deniers. 

86 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
87 

87 

88 
89 
89 
89 
89 

89 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 

91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
93 

18 
36 
53 
71 
89 
07 
,25 
43 
61 
79 

97 
15 
33 
50 
68 
86 
04 
22 
40 
58 

76 
94 
12 
30 
47 
65 
83 
,01 
19 
38 

56 
74 
92 
10 
,28 
46 
63 
81 
99 
17 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

96,20 
96,40 
96,60 
96,80 
97,00 
97,20 
97,40 
97,60 
97,80 
98,00 

98,20 
98,40 
98,60 
98,80 
99,00 
99,20 
99,40 
99,00 
99,80 

100,00 

100,20 
100,40 
100,60 
100,80 
101,00 
101,20 
101,40 
101,00 
101,80 
102,00 

102,20 
102,40 
102,60 
102,80 
103,00 
103,20 
103,40 
103,60 
103,80 
104,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

kilogramme. 

103,950 
103,734 
103,519 
103,303 
103,092 
102,880 
102,669 
102,459 
1(12,249 
102,040 

101,833 
101,626 
101,419 
101,214 
101,010 
100,806 
100,603 
100,401 
100,200 
100,000 

99,800 
99,601 
99,403 
99,206 
99,009 
98,814 
98,619 
98,423 
98,231 
98,039 

97,847 
97,636 
97,463 
97,276 
97,087 
96,899 
9K,7H 
96,523 
96,339 
96,153 

DIFFERENCES 

216 
216 
215 
214 
2)3 
2 i2 
211 
210 
210 
209 

207 
207 
207 
205 
204 
204 
203 
202 
201 
200 

200 
199 
198 
197 
197 
195 
195 
194 
194 
192 

192 
191 
191 
189 
189 
188 
188 
186 
186 
186 
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TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

5,21 
5,22 
5,23 
5,24 
5,23 
5,26 
5,27 
5,28 
5,29 
5,30 

5,31 
5,32 
5,33 
5,34 
5,35 
5,36 
5,37 
5,38 
5,39 
5,40 

5,41 
5,42 
5,43 
5,44 
5,45 
5,46 
5,47 
5,48 
5,4.9 
5,50 

5,51 
5,52 
5,53 
5,54 
5,55 
5,56 
5,57 
5,58 
5,59 
5,61) 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

98,06 
98,24 
98,43 
98,62 
98,81 
99,00 
99,19 
90,37 
99,56 
99,75 

99,94 
100,13 
100,31 
100,50 
100,09 
100,88 
101,07 
101,26 
101,44 
101,63 

101,82 
102,01 
102,20 
102,39 
102,57 
102,76 
102,95 
103,14 
103,33 
103,51 

103,70 
103,89 
104,08 
104,27 
104,46 
104,64 
104,83 
105,02 
105,21 
105,40 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

93,35 
93,53 
93,70 
93,88 
94,06 
94,24 
94,42 
94,60 
94,78 
94,90 

95,14 
95,32 
05,49 
95,67 
93,85 
96,03 
96,21 
96,39 
96,57 
96,75 

96,93 
97,11 
97,29 
97,47 
97,6 4 
97,82 
98,00 
98,18 
98,36 
98,54 

98,72 
98,90 
99,08 
99,26 
99,44 
99,61 
99,79 
99,97 

100,15 
100,33 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

104,20 
104,40 
104,60 
104,80 
103,00 
105,20 
103,40 
103,60 
105,80 
106,00 

106,20 
< 06,40 
U0,60 
100,80 
107,00 
107,20 
107,40 
107,60 
107,80 
108,00 

108,20 
108,40 
108,60 
108,80 
109,00 
109,20 
109,40 
109,60 
109,80 
110,00 

110,20 
110,40 
110,60 
110,80 
111,00 
111,20 
111,40 
111,60 
111,80 
112,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

93 
93 
95 
95 
93 
93 
94 
94 
94 
94 

94 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
92 
92 
92 

92 
92 
92 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
90, 

90 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
89 
89 
89 

969 
785 
602 
419 
238 
057 
876 
696 
517 
339 

161 
984 
808 
632 
457 
283 
109 
936 
764 
592 

421 
230 
080 
911 
743 
575 
407 
240 
074 
909 

,744 
579 
415 
,252 
090 
928 
766 
605 
445 
285 

D I F F E R E N C E S 

1 8 4 
184 
183 
183 
181 
181 
181 
180 
179 
178 

178 
177 
176 
176 
175 
174 
174 
173 
172 
172 

171 
171 
170 
169 
168 
168 
168 
167 
166 
165 

165 
165 
164 
163 
162 
162 
162 
161 
160 
160 
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TITRE LEGAL| 
DES SOLES. 

Poids 
des 

500 mètres, 
en 

grammes. 

5,61 
5,62 
5,63 
5,64 
5,65 
5,66 
5,67 
5,68 
5,69 
5,70 

5,71 
5,72 
5,73 
5,74 
5,75 
5,76 
5,77 
5,78 
5,79 
5,80 

5,81 
5,82 
5,83 
5,84 
5,85 
5,86 
5,87 
5,88 
5,89 
5,90 

5,91 
5,92 
5,93 
5,94 
5,95 
5,96 
5,97 
5,98 
5,99 
6,00 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

105,59 
105,77 
105,96 
106,(5 
106,34 
106,53 
106,71 
106,90 
107,09 
107,28 

107,47 
107,60 
107,*4 
108,03 
108,22 
108,41 
108,60 
108,78 
108,97 
109,16 

109,35 
109,54 
109,73 
109,91 
110,10 
110,29 
1 10,48 
110,67 
110,86 
111,04 

111,23 
111,42 
111,61 
111,80 
111,98 
112,17 
112,36 
112,55 
112,74 
112,93 

TITRE 
ANCIEN. 

l'oids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

100,51 
100,69 
100,87 
101,05 
101,23 
101,41 
101,58 
101,76 
101,94 
102,12 

102,30 
102,48 
102,66 
102,84 
103,02 
103,20 
103,38 
103,56 
103,74 
103,92 

104,10 
104,28 
104,46 
104,63 
104,81 
104,99 
105,17 
105,35 
105,53 
105,71 

105,89 
106;07 
106,25 
106,43 
106,60 
106,78 
106,96 
107,14 
107,32 
107,50 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10.000 mètres 
en 

grammes. 

112,20 
112,40 
112,60 
112,80 
113,00 
113,20 
113,40 
113,60 
113,80 
114,00 

114,20 
114,40 
114,60 
114,80 
115,00 
115,20 
115,40 
115,60 
115,80 
116,00 

116,20 
110,40 
116,60 
116,80 
117,00 
117,20 
117,40 
117,60 
117,80 
118,00 

118,20 
118,40 
118,60 
118,80 
119,00 
119,20 
119,40 
119,60 
119,80 
120,00 

TITRE LEGAL 
1)1·S LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

89,126 
88,967 
88,809 
88,652 
88,495 
88,339 
88,183 
88,028 
87,873 
87,719 

87,565 
87,412 
87,260 
87,108 
86,956 
86,805 
86,655 
86,505 
86,355 
86,206 

86,058 
85,910 
85,763 
85,616 
85,470 
85,324 
85,178 
85,033 
84,889 
84,745 

84,602 
84,459 
84,317 
84,175 
84,033 
83,892 
83,752 
83,612 
83,472 
83,333 

DIFFERENCES 

159 
159 
158 
157 
157 
156 
156 
155 
155 
154 

154 
153 
152 
152 
152 
151 
150 
150 
150 
149 

148 
148 
147 
147 
146 
146 
146 
145 
144 

• 144 

143 
143 
142 
142 
142 
141 
140 
140 
140 
139 

P E R S O Z . 
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| TITRE LEGAL | 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

6,01 
6,02 
6,03 
6,04 
6,03 
6,06 
6,07 
6,08 
6,09 
6,10 

6,11 
6,12 
6,13 
6,14 
6,15 
6,16 
6,17 
6,18 
6,19 
6,20 

6,21 
6,22 
6,23 
6,24 
6,25 
6,26 
6,27 
6,28 
6,29 
6,30 

6,31 
6,32 
6-,33 
6,34 
6,35 
6,36 
6,37 
6,38 
6,39 
6,40 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

113,11 
113,30 
113,49 
113,68 
113,87 
114,05 
114,24 

"114,43 
114,62 
114,81 

113,00 
115,18 
115,37 
115,56 
115,75 
115,94 
116,13 
116,31 
116,50 
116,69 

116,88 
117,07 
117,25 
117,44 
117,63 
117,82 
118,01 
118,20 
118,38 
118,57 

118,76 
118,95 
119,14 
119,32 
119,51 
119,70 
119,89 
120,(18 
120,27 
120,45 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

107,68 
107,86 
108,04 
108,22 
108,40 
108,57 
108,75 
108,93 
109,11 
109,29 

109,47 
109,65 
109,83 
110,01 
110,19 
110,37 
110,55 
1 10,72 
110,90 
111,08 

111,26 
111,44 
111,62 
111,80 
111,98 
112,16 
112,34 
112,52 
112,69 
112,87 

113,05 
113,23 
113,41 
113,59 
113,77 
113,95 
114,13 
114,31 
114,49 
114,66 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

120,20 
120,40 
120,60 
120,80 
121,00 
121,20 
121,40 
121,60 
121,80 
122,00 

122,20 
122,40 
122,60 
122,80 
123,00 
123,2(1 
123,40 
123,60 
123,80 
124,00 

124,20 
124,40 
124,60 
124,80 
125,00 
125,20 
125,40 
123,60 
123,80 
126,00 

126,20 
126,40 
126,60 
126,80 
127,00 
127,20 
127,40 
127,60 
127,80 
128,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

83,194 
83,056 
82,918 
82,781 
82,644 
82,508 
82,372 
82,236 
82,101 
81,967 

81,833 
81,699 
81,566 
81,433 
81,300 
81,168 
81,037 
80,906 
80,775 
80,645 

80,513 
80,385 
80,256 
80,128 
80,000 
79,872 
79,744 
79,617 
79,491 
79,365 

79,239 
79,113 
78,988 
78,864 
78,740 
78,616 
7S,492 
78,369 
78,247 
78,125 

D I F F E R E N C E S 

139 
138 
138 
137 
137 
136 
136 
136 
135 
134 

134 
134 
133 
133 
133 
132 
131 
131 
131 
130 

130 
130 
129 
128 
128 
128 
128 
127 
126 
126 

126 
126 
123 
124 
124 
124 
124 
123 
122 
122 
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TITRE LEGAL 
DES S O I E S . 

Poids 
des 

500 mètrfìs 
en 

grammes. 

6,41 
6,42 
6,43 
6,44 
6,45 
6,46 
6,47 
6,48 
6,49 
6,50 

6,51 
6,52 
6,53 
6,54 
6,55 
6,56 
6,57 
6,58 
6,59 
6,60 

6,61 
6,62 
6,63 
6,64 
6,65 
6,66 
6,67 
6,68 
6,69 
6,70 

6,71 
6,72 
6,73 
6,74 
6,75 
6,76 
6,77 
6,78 
6,79 
6,80 

POIDS 

des 

B00 mètres 

en 

deniers. 

120,64 
120,83 
121,02 
121,21 
121,40 
121,58 
121,77 
121,96 
122,15 
122,31 

122,52 
122,71 
122,90 
123,09 
123,28 
123,47 
123,65 
123,81 
124,03 
124,22 

124,41 
124,60 
124,78 
124,97 
125,16 
125,35 
125,54 
123,72 
125,91 
126,10 

126,29 
126,48 
126,67 
126,85 
127,04 
127,23 
127,42 
127,61 
127,79 
127,98 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 

114,84 
115,02 
115,20 
115,38 
115,56 
115,74 
115,92 
116,10 
116,28 
1)6,46 

116,63 
116,81 
116,99 
117,17 
117,35 
117,53 
117,71 
117,89 
118,07 
118,25 

1)8,43 
118,61 
118,79 
1)8.97 
119,15 
119,33 
119,31 
119,68 
119,86 
120,04 

120,22 
120,40 
120,58 
120,76 
120,94 
121,12 
121,30 
121,48 
121,65 
121,83 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

128,20 
128,40 
128,60 
128,80 
129,00 
129,20' 
129,40 
129,00 
129,80 
130,00 

130,20 
130,40 
130,60 
130,80 
131,00 
131,20 
131,40 
131,60 
131,80 
132,00 

132,20 
132,40 
132,60 
132,80 
133,00 
133,20 
133,40 
133,60 
133,80 
134,00 

134,20 
134,40 
134,60 
134,80 
135,00 
135,20 
135,40 
135,60 
135,80 
136,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

78,003 
77,881 
77,760 
77,639 
77,519 
77,399 
77,279 
77,100 
77,041 
76,923 

76,805 
76,687 
76,569 
76,452 
76,335 
76,219 
76,103 
75,987 
75,872 
75,757 

75,642 
75,528 
75,414 
75,300 
75,187 
75,074 
74,962 
74,850 
74,738 
74,626 

74,515 
74,404 
74,293 
74,183 
74,073 
73,964 
73,855 
73,746 
73,637 
73,529 

DIFFERENCES 

122 
122 
121 
121 
120 
120 
120 
119 
119 
118 

118 
118 
118 
117 
117 
116 
116 
116 
115 
115 

l ib 
1)4 
114 
114 
113 
113 
112 
112 
112 
112 

111 
IH 
m 
HO 
HO 
109 
109 
109 
109 
108 

DES FILS I 
DE LAINE. 

Nombre 
D ' E C H É E S 

de 710»' 
au 

1/2 kilog. 

54,9 
54,8 
54,7 
54,6 
54,b 
54,5 
54,4 
54,3 
54,2 
54,1 

54,0 
53,9 
53,9 
53,8 
53,7 
53,6 
53,5 
53,4 
53,4 
53,3 

53,2 
53,1 
53,1 
53,0 
52,9 
52,8 
52,7 
52,7 
52,6 
52,5 

52,4 
52,3 
52,2 
52,2 
52,1 
52,0 
52,0 
51,9 
51,8 
51,7 
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I TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

6,81 
6,82 
6,83 
6,84 
6,85 
6,86 
6,87 
6,88 
6,89 
6,90 

6,91 
6,92 
6,93 
6,94 
6,95 
6,96 
6,97 
6,98 
6,99 
7,00 

7,01 
7,02 
7,03 
7,04 
7,05 
7,06 
7,07 
7,08 
7,09 
7,10 

7,11 
7,12 
7,13 
7,14 
7,15 
7,16 
7,17 
7,18 
7,19 
7,20 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

128,17 
128,36 
128,55 
128,74 
128,92 
129,11 
129,30 
129,49 
129,68 
129,87 

130,03 
130,24 
130,43 
130,62 
130,81 
130,99 
131,18 
131,37 
131,56 
131,75 

131,94 
132,12 
132,31 
132,50 
132,69 
132,88 
133,06 
1:^3,25 
133,44 
133,63 

133,82 
134,01 
134,19 
134,38 
134,57 
134,76 
134,95 
135,14 
135,32 
135,51 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

122,01 
122,19 
122,37 
122,53 
122,73 
122,91 
123,09 
123,27 
123,45 
123,63 

123,80 
123,98 
124,16 
124,34 
124,52 
124,70 
124,88 
125,06 
123,24 
125,42 

125,60 
125,77 
125,95 
126,13 
126,31 
126,49 
126,67 
126,85 
127,03 
127,21 

127,39 
127,57 
127,75 
127,92 
128,10 
128,28 
128,46 
128,64 
128,82 
129,00 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

136,20 
136,40 
136,60 
136,80 
137,09 
137,20 
137,40 
137,60 
137,80 
138,00 

138,20 
13^,40 
138,60 
138,80 
139,00 
139,20 
139,40 
139,60 
139,80 
140,00 

140,20 
149,40 
140,60 
140,80 
141,00 
141,20 
141,40 
141,60 
141,80 
142,00 

142,20 
142,40 
142,60 
142,80 
143,00 
143,20 
143,40 
143,60 
143,80 
144,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

73,421 
73,313 
73,20li 
73,099 
72,992 
72,886 
72,780 
72,674 
72,568 
72,463 

72,358 
72,254 
72,150 
72,046 
71,942 
71,839 
71,736 
71,633 
71,530 
71,428 

71,326 
71,224 
71,123 
71,022 
70,921 
70,821 
70,721 
70,621 
70,521 
70,422 

70,323 
70,224 
70,126 
70,028 
69,930 
69,832 
69,734 
69,637 
69,540 
69,444 

D I F F E R E N C E S 

108 
108 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
105 

105 
104 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
103 
102' 

102 
102 
101* 
101 
101 
100 
100 
100 
100 

99 

99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
9« 
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[|TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

S00 mètres 
en 

grammes. 

7,21 
7,22 
7,23 
7,24 
7,25 
7,26 
7,27 
7,28 
7,29 
7,30 

7,31 
7,32 
7,33 
7,34 
7,35 
7,36 
7,37 
7,38 
7,39 
7,40 

7,41 
7,42 
7,43 
7,44 
7,45 
7,46 
7,47 
7,48 
7,49 
7,50 

7,51 
7,52 
7,53 
7,54 
7,55 
7,56 
7,57 
7,58 
7,59 
7,60 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

133,70 
135,89 
136,08 
136,26 
136,45 
136,64 
136,83 
137,02 
137,21 
137,39 

137,58 
137,77 
137,96 
138,15 
138,33 
138,52 
138,71 
138,90 
139,09 
139,28 

139,46 
139,65 
139,84" 
140,03 
140,22 
140,41 
140,59 
140,78 
140,97 
141,16 

141,35 
141,53 
141,72 
141,91 
142,10 
142,29 
142,48 
142,66 
142,85 
143,04 

TITRE 
ANCIEN. 

. Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

129,18 
129,36 
129,54 
129,72 
129,90 
130,08 
130,26 
130,44 
130,62 
130,80 

130,98 
131,16 
131,33 
131,51 
131,69 
131,87 
132,03 
132,23 
132,41 
132,59 

132,77 
132,95 
133,13 
133,31 
133,49 
133,67 
133,85 
134,03 
134,21 
134,39 

134,56 
134,74 
134,92 
135,10 
135,28 
133,46 
(35,64 
135,82 
136,00 
136,17 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

144,20 
144,40 
144,60 
144,80 
145,00 
145,20 
145,40 
145,60 
143,80 
146,00 

146,20 
146,40 
140,60 
146,80 
147,00 
147,20 
147,40 
147,60 
147,80 
148,00 

148,20 
148,40 
14S,60 
148,80 
149,00 
149,20 
149,40 
149,60 
149,80 
150,00 

150,20 
150,40 
150,60 
150,80 
151,00 
131,20 
151,40 
151,60 
151,80 
152,1)0 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

69,348 
69,252 
69,156 
69,060 
68,965 
68,870 
68,775 
68,681 

68,493 

68,399 
68,305 
68,212 
68,119 
68,026 
67,934 
67,812 
67,750 
67,638 
67,567 

67,476 
67,385 
67,294 
67,204 
67,114 
67,0^4 
66,934 
66,844 
66,755 
66,666 

66,577 
66,489 
66,401 
66,313 
66,225 
66,137 
66,050 
65,963 
65,876 
65,789 

DIFFERENCES 

96 
96 
96 
96 
93 
95 
95 
94 
94 
94 

94 
94 
93 
93 
93 
92 
92 
92 
92 
91 

91 
91 
91 
90 
90 
90 
90 
90 
89 
89 

89 
88 
88 
88 
88 
88 
87 
87 
87 
87 
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TITHE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

7,61 
7,62 
7,63 
7,64 
7,63 
7,66 
7,67 
7,68 
7,69 
7,70 

7,71 
7,72 
7,73 
7,74 
7,73 
7,76 
7,77 
7,78 
7,79 
7,80 

7,81 
7,82 
7,83 
7,84 
7,83 
7,86 
7,87 
7,88 
7,89 
7,90 

7,91 
7,92 
7,93 
7,94 
7,95 
7,96 
7,97 
7,98 
7,99 
8,00 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

143,23 
143,42 
143,61 
143,79 
143,98 
144,17 
144,36 
144,55 
144,73 
144,92 

145,11 
145,30 
145,49 
145,68 
145,86 
140,05 
146,24 
146,43 
146,62 
146,80 

146,99 
147,18 
147,37 
147,50 
147,75 
147,93 
148,12 
148,31 
148,50 
148,69 

148,88 
149,06 
149,25 
149,44 
149,63 
149,82 
150,00 
150,19 
150,38 
150,57 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

136,3b 
136,53 
136,71 
136,89 
137,07 
137,25 
137,43 
137,61 
137,78 
137,96 

138,14 
138,32 
138,50 
138,68 
138,86 
139,04 
139,22 
139,40 
139,58 
139,76 

139,94 
140,12 
140,30 
140,48 
140,66 
140,84 
141,02 
141,20 
141,38 
141,56 

141,74 
141,92 
142,10 
142,28 
142,46 
142,64 
142,82 
143,00 
143,17 
143,34 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

152,20 
152,40 
152,00 
152,80 
153,00 
153,20 
153,40 
153,60 
153,80 
154,00 

154,20 
154,40 
154,60 
154,80 
155,00 
155,20 
155,40 
155,00 
ln5,80 
156,00 

156,20 
156,40 
156,60 
156,80 
157,00 
157,20 
157,40 
157,60 
157,S0 
158,00 

158,20 
158,40 
158,60 
158,80 
159,00 
159,20 
159,40 
159,60 
159,80 
160,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

65,702 
65,616 
65,530 
65,444 
65,359 
65,274 
65,189 
65,104 
65,019 
64,934 

64,850 
64,766 
64,682 
64,599 
64,516 
64,433 
64,350 
64,267 
64,184 
64,102 

64,020 
63,938 
63,856 
63,775 
63,694 
63,613 
63,532 
63,451 
63,371 
63,291 

63,211 
63,131 
63,051 
62,972 
62,893 
62,814 
62,735 
62,656 
62,578 
62,500 

D I F F E R E N C E S 

87 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

84 
84 
84 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
82 

82 
82 
82 
81 
81 
81 
81 
81 
80 
80 

80 
80 
80 
79 
79 
79 
79 
79 
78 
78 
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TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

SOO mètres 
en 

grammes. 

Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

150,70 
150,95 
151,13 
151,32 
151,51 
151,70 
151,89 
152,07 
152,26 
152,45 

152,64 
152,83 
153,02 
153,20 
153,39 
153,58 
153,77 
153,96 
154,15 
154,33 

154,52 
134,71 
154,90 
153,09 
135,27 
155,46 
155,65 
155,84 
156,03 
156,22 

156,40 
156,59 
156,78 
156,97 
137,16 
157,34 
157,53 
157,72 
157,91 
158,10 

TITIIE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

470 mètres 
en 

deniers. 

143,52 
143,70 
143,87 
144,03 
144,23 
144,41 
144,59 
144,77 
144,93 
145,13 

145,31 
145,49 
145,67 
145,84 
146,02 
146,20 
146,38 
140,50 
146,74 
146,92 

147,10 
147,28 
147,46 
147,64 
147,81 
147,99 
148,17 
148,3S 
148,53 
148,71 

148,89 
149,07 
149,25 
149,43 
149,61 
149,78 
149,96 
150,14 
150,32 
150,50 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

160,20 
160,40 
160,00 
160,80 
161,00 
161,20 
161,40 
161,60 
161,80 
102,00 

162,20 
162,40 
162,60 
162,80 
163,00 
163,20 
163,40 
163,60 
163,80 
164,00 

164,20 
164,40 
104,60 
104,80 
165,00 
105,20 
165,40 
165,60 
105,80 
166,00 

166,20 
166,40 
166,60 
166,80 
167,00 
167,20 
167,40 
167,60 
167,80 
168,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

62,422 
62,344 
62,266 
62,188 
02,111 
«2,034 
61,937 
61,880 
61,804 
61,728 

61,652 
61,576 
61,500 
61,424 
61,319 
61,274 
61,199 
61,124 
61,049 
60,975 

60,901 
60,827 
60,753 
00,679 
60,605 
60,532 
60,459 
00,386 
60,313 
60,240 

60,168 
60,096 
60,024 
59,952 
59,880 
59,808 
59,736 
59,665 
59,594 
59,523 

DIFFERENCES 

78 
78 
78 
78 
77 
77 
77 
77 
76 
76 

76 
76 
76 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
74 

74 
74 
74 
74 
74 
73 
73 
73 
73 
73 

72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
7) 
71 
71 

N°* DES FILSH 
DE LAINE. 

Nombre 
D ' B C I I É E S 

de 710» 
au 

1/2 kilog. 

43,9 
43,8 
43,8 
43,7 
43,7 
43,6 
43,6 
43,5 
43,5 
43,4 

43,4 
43,3 
43,3 
43,2 
43,2 
43,1 
43,0 
43,0 
42,9 
42,9 

42,8 
42,8 
42,7 
42,7 
42,6 
42,6 
42,5 
42,5 
42,4 
42,4 

42,3 
42,3 
42,2 
42,2 ' 
42,1 
42,1 
42,0 
42,0 
41,9 
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TITRE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

8,41 
8,42 
8,43 
8,44 
8,45 
8,46 
8,47 
8,48 
8,49 
8,30 

8,31 
8,32 
8,33 
8,54 
8,55 
8,56 
8,57 
8,58 
8,59 
8,60 

8,61 
8,62 
8,63 
8,64 
8,63 
8,66 
8,67 
8,68 
8,69 
8,70 

8,71 
8,72 
8,73 
8,74 
8,75 
8,76 
8,77 
8,78 
8,79 
8,80 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

158,29 
158,47 
158,66 
158,85 
159,04 
159,23 
159,42 
159,60 
139,79 
139,98 

160,17 
160,36 
160,54 
160,73 
160,92 
161,11 
101,30 
161,49 
161,67 
161,86 

162,05 
162,24 
162,43 
162,61 
162,80 
162,99 
163,18 
163,37 
163,5b' 
163,74 

.163,93 
164,12 
164,31 
164,50 
164,69 
164,87 
165,06 
165,25 
1(15,44 
165,03 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
dus 

476 mètres 
en 

deniers. 

150,68 
150,86 
151,114 
151,22 
151,40 

«151,58 
151,76 
151,94 
152,12 
132,30 

152,48 
152,66 
152,83 
153,01 
153,19 
153,37 
153,55 
153,73 
153,90 
154,08 

154,26 
154,44 
154,62 
154,80 
134,98 
155,16 
155,34 
155,52 
153,70 
155,88 

156,06 
156,24 
156,42 
156,60 
156,78 
156,95 
157,13 
157,31 
157,49 
157,(i7 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

168,20 
168,40 
168,60 
108,80 
169,00 
169,20 
169,40 
lt.9,60 
109,80 
170,00 

170,20 
170,40 
170,60 
170,80 
171,00 
171,20 
171,40 
171,60 
171,80 
172,00 

172,20 
172,40 
172,60 
172,80 
173,00 
173,20 
173,40 
173,60 
173,80 
174,00 

174,20 
174,40 
174,60 
174,80 
175,00 
175,20 
175,40 
175,60 
175,80 
176,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

59,452 
59,381 
59,311 
59,241 
59,171 
59,101 
59,031 
58,961 
58,892 
58,823 

58,754 
58,683 
58,616 
58,547 
58,479 
58,411 
58,343 
58,275 
58,207 
58,139 

58,071 
58,004 
57,937 
57,870 
57,803 
57,736 
57,669 
57,603 
57,537 
57,471 

57,405 
57,339 
57,273 
57,207 
57,142 
57,077 
57,012 
56,947 
56,882 
56,817 

DIFFERENCES 

71 
71 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
69 
69 

69 
69 
69 
69 
68 
68 
68 
68 
68 
68 

68 
67 
67 
67 
67 
67 
07 
66 
66 
66 

66 
66 
66 
66 
65 
6b 
65 
65 
65 
65 
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I T I T R E LEGALI 
D E S SOIES. 

P o i d s 
d e s 

5 0 0 m è t r e s 
e n 

g r a m m e s . 

8,81 
8,82 
8,83 
8,84 
8,80 
8,86 
8,87 
8,88 
8,89 
8,90 

8,91 
8,92 
8,03 
8,94 
8,9b 
8,96 
8,97 
8,98 
8,99 
9,00 

9,01 
9,02 
9,03 
9,04 
9,05 
9,06 
9,07 
9,08 
9,09 
9 ,10 

9,11 
9,12 
9,13 
9,14 
9,15 
9,16 
9,17 
9,18 
9,19 
9,20 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

165,81 
166,00 
166,19 
166,38 
166,57 
166,76 
166,94 
167,13 
167,32 
167,51 

167,70 
167,89 
168,07 
168,26 
168,45 
168,64 
168,83 
169,01 
169,20 
169,39 

169,58 
169,77 
169,96 
170,14 
170,33 
170,52 
170,71 
170,90 
171,08 
171,27 

171,46 
171,65 
171,84 
172,02 
172,21 
172,40 
172,59 
172,78 
172,97 
173,16 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
a es 

476 mètres 
en 

deniers. 

157,85 
158,03 
158,21 
158,39 
158,57 
158,75 
158,92 
159,10 
159,28 
159,46 

159,64 
159,82 
160,00 
160,18 
160,36 
160,54 
160,72 
160,89 
161,07 
161,25 

161,43 
161,61 
161,79 
161,97 
162,15 
162,33 
162,51 
162,69 
'l 62,86 
163,04 

163,22 
163,40 
163,5S 
163,76 
163,94 
164,12 
164,30 
164,48 
164,66 
164,84 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

176,20 
170,40 
176,60 
176,80 
177,00 
177,20 
177,40 
177,60 
177,80 
178,00 

178,20 
178,40 
178,60 
178,80 
179,00 
179,20 
179,40 
179,60 
179,80 
180,00 

180,20 
180,40 
180,60 
180,80 
181,00 
181,20 
181,40 
181,60 
181,80 
182,00 

182,20 
182,40 
182,60 
182,80 
183,00 
183,20 
183,40 
18'3,60 
183,80 
184,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
hilogramme. 

56,733 
56,689 
56,625 
56,561 
56,497 
56,433 
56,369 
56,305 
56,242 
56,179 

56,116 
56,053 
55,990 
55,927 
55,865 
55,803 
55,741 
55,679 
55,617 
55,555 

55,494 
55,433 
55,372 
55,311 
55,250 
55,189 
55,128 
55,067 
55,006 
54,945 

54,884 
54,824 
54,764 
54,704 
54,644 
54,584 
54,525 
54,466 
54,407 
54,348 

DIFFERENCES 

64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
63 
63 

63 
63 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
62 
62 

61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 

61 
60 
60 
60 
60 
60 
59 
39 
59 
59 

N°» DES FILSll 
DE LAINE. 

Nombre 
h'ÉCBÉEB 

de 710™ 
au 

i/2 kilog. 

39,9 
39,9 
39,8 
39,8 
39,7 
39,7 
39,6 
39,6 
39,6 
39,5 

39,5 
39,4 
39,4 
39,3 
39,3 
39,2 
39,2 
39,2 
39,1 
39,1 

39,0 
39,0 
38,9 
38,9 
38,9 
38,8 
38,8 
38,7 
38,7 
38,6 

38,6 
38,6 
38,5 
38,5' 
38,4 
38,4 
38,3' 
38,3 
38,3 
38,2 
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IlTITllE LEGAL 
DES SOIES. 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

9,21 
9,22 
9,23 
9,24 
9,25 
9,26 
9,27 
9,28 
9,29 
9,30 

9,31 
9,32 
9,33 
9,34 
9,35 
9,36 
9,37 
9,38 
9,39 
9,40 

9,41 
9,42 
9,43 
9,44 
9,45 
9,46 
9,47 
9,48 
9,49 
9,50 

9,51 
9,52 
9,53 
9,54 
9,55 
9,56 
9,57 
9,58 
9,59 
9,60 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

173,34 
173,53 
173,72 
173,91 
174,10 
174,28 
174,47 
174,66 
174,85 
175,04 

175,23 
175,41 
175,00 
175,79 
175,98 
176,17 
176,35 
176,54 
176,73 
176,92 

177,11 
177,30 
177,48 
177,67 
177,86 
178,05 
178,24 
178,43 
178,61 
178,80 

178,99 
179,18 
179,37 
179,55 
179,74 
179,93 
180,12 
180,31 
18ü>,50 
180,68 

TITRE 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

165 02 
165 20 
165 38 
165 56 
165 74 
165 91 
166 09 
166 27 
166 45 
166 63 

166 81 
166 99 
167 17 
167 35 
167 53 
167 71 
167 88 
168 06 
16S 24 
168 42 

168 60 
168 78 
168 96 
169 14 
169 32 
169 50 
169 68 
169 86 
170 03 
170 21 

170 39 
170 57 
170 75 
170 93 
171 11 
17) 29 
171 47 
171 65 
171 83 
172 00 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 
en 

grammes. 

184,20 
184,40 
1S4,00 
184,80 
185,00 
185,20 
185,40 
185,60 
185,80 
180,00 

180,20 
186,40 
186,60 
180,80 
187,00 
187,20 
187,40 
187,60 
187,80 
188,00 

188,20 
188,40 
188,00 
188,80 
189,00 
189,20 
189,40 
189,00 
189,80 
190,00 

190,20 
190,40 
190,60 
190,80 
191,00 
191,20 
191,40 
191,00 
191,80 
192,00 

TITRE LEGAL 
DES LAINES. 

Longueur 
métrique 

. au 
kilogramme. 

54,289 
54,230 
54,171 
54,112 
54,053 
53,994 
53,935 
53,876 
53,817 
53,758 

53,700 
53,642 
53,584 
53,526 
53,469 
53,412 
53,355 
53,299 
53,243 
53,188 

53,133 
53,078 
53,023 
52,908 
52,913 
52,858 
52,803 
52,74« 
52,693 
52,632 

52,577 
52,522 
52,467 
52,412 
52,357 
52,302 
52,247 
52,192 
52,137 
52,083 

D I F F E R E N C E S 1 

59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 

58 
58 
58 
58 
57 
57 
57 
56 
56 
55 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
54 
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T I T R E LEGAL 
DES SOIES 

Poids 
des 

500 mètres 
en 

grammes. 

9,61 
9,62 
9,63 
9,64 
9,63 
9,66 
9,67 
9,68 
9,69 
9,70 

9,71 
9,72 
9,73 
9,74 
9,73 
9,76 
9,77 
9,78 
9,79 
9,80 

9,81 
9,82 
9,83 
9,84 
9,85 
9,86 
9,87 
9,88 
9,89 
9,90 

9,91 
9,92 
9,93 
9,94 
0,95 
9,96 
9,97 
9,98 
9,99 

10,00 

POIDS 

des 

500 mètres 

en 

deniers. 

180,87 
181,06 
181,25 
181,44 
181,62 
181,81 
182,00 
182,19 
182,38, 
182,57 

182,75 
182,94 
183,13 
183,32 
183,51 
183,70 
183,89 
184,07 
184,26 
184,45 

184,04 
184,82 
185,01 
185,20 
185,39 
183,58 
185,77 
1S5,95 
186,14 
186,33 

186,32 
186,71 
186,90 
187,08 
187,27 
187,46 
187,65 
187,84 
188,02 
1S8,21 

T I T R E 
ANCIEN. 

Poids 
des 

476 mètres 
en 

deniers. 

172,18 
172,36 
172,54 
172,72 
172,90 
173,08 
173,26 
173,44 
173,02 
173,80 

173,97 
174,15 
174,33 
174,51 
174,69 
174,87 
175,05 
175,23 
175,41 
175,59 

173,77 
175,94 
176,12 
176,30 
176,48 
176,(16 
176,84 
177,02 
177,20 
177,38 

177,56 
177,74 
177,92 
178,10 
178,28 
178,46 
178,64 
178,82 
178,99 
179,17 

NUMEROS 
NOUVEAUX. 

Poids 
des 

10,000 mètres 

102,20 
192,40 
192,60 
192,80 
193,00 
193,20 
193,40 
193,60 
193,80 
194,00 

194,20 
194,40 
194,60 
194,80 
195,00 
195,20 
195,40 
195,60 
195,80 
196,00 

196,20 
196,40 
196,60 
196,80 
197,00 
197,20 
197,40 
197,00 
197,80 
198,00 

198,20 
198,40 
198,60 
19S,80 
199,00 
199,20 
199,40 
199,60 
199,80 
200,00 

TITRE LEGAL 
DUS LAINES. 

Longueur 
métrique 

au 
kilogramme. 

52 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50, 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

029 
975 
921 
867 
813 
759 
705 
652 
599 
546 

493 
440 
3ri7 
334 
281 
229 
177 
125 
073 
021 

969 
917 
805 
813 
761 
709 
657 
606 
555 
504 

453 
402 
351 
300 
250 
200 
150 
100 
050 
000 

DIFFERENCES 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
53 
53 
53 

53 
53 
53 
53 
53 
52 
52 
52 
52 
52 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
51 

51 
51 
51 
51 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

N DES FILS|| 
DE LAINE. 

Nombre 
D ' É c H É E s 

de 710" 
au 

1/2 kilog. 

36,6 
36,5 
36,5 
36,5 
36,4 
36,4 
36,3 
36,3 
36,3 
36,2 

36,2 
36,2 
36,1 
36,1 
36,1 
36,0 
36,0 
36,0 
35,9 
35,9 

35,8 
35,8 
35,8 
35,7 
35,7 
35,7 
35,6 
35,6 
35,5 
35,5 

35,5 
35,4 
35,4 
35,4 
35,3 
35,3 
35,3 
35,2 
35,2 
35,2 
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Usage de la table et conversions des titres en général p o u r 
la soie. 

I. — Conversion du t itre légal t en titre en deniers D. 

On opérera cette convers ion en divisant le titre légal 
par 0 ,05313, ou, ce qui revient au m ô m e , en le multipliant 
Par7nènî> soit pa r 18,82. 

D = 18,82 X <. (14) 

Exemple. — Quel est le t i tre en deniers c o r r e s p o n d a n t 
au t i tre légal de 2 g r a m m e s ? Réponse : 

D = 18,82 X 2 = 37 d ,64 

Lorsque le poids des échevet tes ne cont ient p a s d e f r a c 
tion infér ieure aux c e n t i g r a m m e s , la table d o n n e i m m é 
dia tement , sans ca lcul , cette convers ion . Dans le c a s c o n 
t ra i re , il faut, p o u r t en i r compte des m i l l i g r a m m e s , 
mul t ip l ie r p a r 2 le chiffre qu i les r ep résen te et a j o u t e r 
le produi t au résu l ta t d i r ec t emen t fourni p a r la t a b l e , e n 
l ' inscr ivant dans la co lonne des cen t ièmes de d e n i e r s , 
u n m i l l i g r a m m e va lan t envi ron 2 cen t i èmes d e d e n i e r . 

Exemple. — Supposons qu ' on che rche le t i t r e e n d e 
n iers cor respondant a u t i t re légal de l s r , 1 2 8 . D ' a p r è s 
la t ab le , 

Le titre correspondant à 1^,12 est de 2 1 d , 0 8 
En y ajoutant 8 X 2 , 16 
On aura pour le titre cherché 2 1 d , 2 4 

II. — Conversion du titre en deniers D, par é c h e v e t t e d e 
500 mètres, en titre ancien d, par éclievette de 476 m è t r e s . 

P o u r u n m ê m e fil, les ti tres é tant p r o p o r t i o n n e l s à l a 
longueur des échevet tes , on au ra : 

£ _ 476 
D — 500> 

d'où 
d = 0,952 X D. (15) 
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O n passera donc faci lement du ti tre pa r 500 mètres 
a u t i t r e p a r 476 , en mu l t i p l i an t le p remie r pa r 0 ,952, ce 
q u i p e r m e t t r a de calculer tous les résultats pour des don
n é e s n o n comprises dans la tab le . 

Exemple. — Une soie t i t re en deniers , p a r échevette 
d e 5 0 0 m è t r e s , 14 J , 15 ; que l serait son ti tre anc ien? Ré
ponse : 

d = 0,952 X 14", 15 = 13»,47. 

III. — Conversion du t itre ancien en titre l é g a l . 

S o i e n t t\e t i t re léga l , poids en g r a m m e s de l 'échevette 
d e 5 0 0 m è t r e s , et d le t i t re anc ien , poids en deniers de 
l ' é c h e v e t t e de 476 mè t r e s . 

C o m m e , dans le cas des soies, les titres sont propor
t i o n n e l s à la l o n g u e u r des échevettes et en raison inverse 
d e s u n i t é s de poids prises p o u r bases dans chaque système, 
o n p o u r r a écr i re d i r ec t emen t : 

t _ 500 0,05313 
d~~ 476 X 1 

d ' o ù 
t = 0,0558 . d. (16) 

A i n s i o n mu l t i p l i e r a le t i t re anc ien par 0 ,0558. 
Exemple. — Que l est le t i t re légal c o r r e s p o n d a n t au 

t i t r e a n c i e n de 15 den ie r s? Réponse : 

t = 0 , 0 5 5 8 X 15 = 0s',837. 

IV. — Conversion ilu t itre légal en titre ancien. 
D e (16) on dédu i t : 

d = ô 7 ô k x t = 1 7 ' 9 2 x i - ( 1 7 ) 

O n m u l t i p l i e r a donc le t i t re légal par 17,92. 
Exemple. — On d e m a n d e de t rouver le titre ancien 

c o r r e s p o n d a n t au t i t re légal de l g r , 1 0 . Ce sera le p ro 
d u i t d e 1,10 p a r 17 d , 92 , soit I 9 a , 7 1 . 
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V. — Calcul des numéros nouveaux. 

Ces n u m é r o s r e p r é s e n t a n t , c o m m e nous l ' a v o n s d i t , 
le n o m b r e de décigrammes que pèsen t mille mètres d e s 
soies à essayer, on les ca lcu le ra a i sément en multipliant 
par 20 le titre légal. 

N = 20 X *. (18) 

Exemple. — Le n u m é r o nouveau d 'une soie d o n t l ' é -
chevette de 500 mè t r e s pèse l g r , 3 2 7 sera 1 ,327 X 2 0 
ou 26 ,54 . 

Ainsi que nous l 'avons fait observer plus h a u t , c o m m e 
pour le t i t rage des soies on dévide 20 échevet tes , l e n u 
méro se ' t rouve exac tement expr imé sur le b u l l e t i n p a r l e 
poids total en g r a m m e s de ces échevet tes . 

On r e m a r q u e r a par l ' inspect ion de la tab le q u e , p o u r 
les soies fines, il n 'y a q u ' u n e différence assez f a i b l e 
ent re le t i tre anc ien en den ie r s et le n u m é r o n o u v e a u , 
mais que cette différence va en a u g m e n t a n t d ' u n e m a 
nière progressive, et devient t rès-considérable p o u r l e s 
soies d ' un litre fort. Toutefois le peu d 'écar t q u i e x i s t e 
entre les p r emie r s chiffres est u n avantage i m p o r t a n t q u i 
sera apprécié des c o m m e r ç a n t s . 

YI. — Conversion des numéros nouveaux en t i t r e s a n c i e n s 
en deniers. 

Soient N le n u m é r o n o u v e a u et d le t i t re a n c i e n e n 
deniers . E n pa r t an t du m ê m e r a i s o n n e m e n t q u i a é t é f a i t 
ci-dessus (voir III) , on a u r a : 

£ _ _ 4 7 6 _ 0,1 
N ~ 1000 X 0,0b313'. 

d'où 
d = 0,896 X N. (19) 

Exemple. — On d e m a n d e le t i t re anc ien d ' u n e s o i e d o n t 
le n u m é r o est 26 ,54 . Ce sera le p rodu i t d e 2 6 , 5 4 p a r 
0,896, soit 23 ,77 . 
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VII. — Conversion des titres anciens en numéros nou
v e a u x . 

D e (19) on dédu i t : 

O n m u l t i p l i e r a donc le t i t re anc ien pa r 1,116. 
Exemple. — Soit à t rouver le n u m é r o d 'une soie qui 

t i t r a i t 2 3 d , 7 7 . I l sera r ep résen té pa r N = 1,116 X 23,77 
= 2 6 , 5 4 . 

VIII. — Conversion du titre légal en longueur métrique 
:iu k i l o g r a m m e , et réciproquement. 

S o i e n t L cette l o n g u e u r et t le t i t re léga l . On pour ra 
é c r i r e : 

T, _ 500 
1,000 — t 

d ' o ù : 
L . t = 500,000. (21) 

Exemple. — Soit à dé t e rmine r la l ongueur au k i lo
g r a m m e d ' u n e soie don t le t i tre légal est de 2 g r , 5 . On 
a u r a : 

L = w»!ooo = Mo>ooo-. 

D a n s le ca lcu l de la l o n g u e u r au k i l og ramme à l 'aide 
d e l a t a b l e , i l faudra , p o u r t en i r compte des mi l l ig ram
m e s , m u l t i p l i e r le chiffre qui les représente par le n o m b r e 
figurant d a n s la colonne des différences, à côté de la lon
g u e u r t r o u v é e d i r ec temen t , puis diviser le p rodui t pa r 
1 0 e t l e r e t r a n c h e r du n o m b r e exp r iman t cette l ongueur . 

Exemple. — Soit à d é t e r m i n e r la longueur au k i lo 
g r a m m e d ' u n fil dont l 'échevct te de 500 mètres pèse 
1«»,128. 

D ' a p r è s la t ab l e , l o r s q u ' u n e semblab le échevette pèse 
l s r , 1 2 , l a l o n g u e u r au k i l o g r a m m e du fil est de 440 ,428 
m è t r e s . D ' a u t r e pa r t , le n o m b r e placé en regard dans la 
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colonne des différences est 4022 don t les ^ son t - 3 2 1 7 . 
C'est ce d e r n i e r n o m b r e qu ' i l faudra r e t r a n c h e r d e 
446,428 pour avoir le résu l ta t dés i ré . On d i s p o s e r a d o n c 
ainsi le calcul dans l ' exemple ac tue l : 

Le calcul direct d o n n e r a i t u n résul ta t p l u s f o r t d e 
SI mè t re s . Cet écar t , dont il ne faut po in t s ' é t o n n e r , t i e n t 
à ce que l 'on a admis , dans le ca lcu l de la p a r t i e à r e t r a n 
cher , u n e p ropor t ionna l i t é que la différence f o u r n i e p a r 
la table ne compor te pas , ma i s on le c o n s i d é r e r a c o m m e 
tout à fait nég l igeab le , si l 'on songe qu ' i l dépasse à p e i n e 
le d ix-mil l ième de la l o n g u e u r to ta le , et q u ' a u c u n r é s u l 
tat, commerc i a l ou indus t r i e l ne peu t a t t e indre à u n e s e m 
blable approx imat ion . D ' a i l l eu r s les écarts v o n t e n d i m i 
n u a n t à mesu re qu 'on a affaire à des fils p lus g r o s . 

Nota. — Q u a n d les échevet tes ont u n poids s u p é r i e u r 
à 10 g r a m m e s , on doit c h e r c h e r dans la t a b l e l e s r é 
sultats se r appor t an t à u n poids dix fois m o i n d r e . I l f a u t 
a lors , pour obteni r le t i t re , m u l t i p l i e r pa r 10 l e r é s u l t a t 
cor respondant , et, pour avoir la l o n g u e u r au k i l o g r a m m e , 
diviser au cont ra i re pa r 10 celle qu ' on a t r o u v é e d i 
r ec t emen t . 

IX . — Conversion du t i tre ancien en l o n g u e u r a u k i l o 
gramme, et réciproquement. 

Si L rep résen te le n o m b r e de mè t r e s c o n t e n u s d a n s 
u n k i l o g r a m m e d 'un fd, et d le t i t re anc i en e n d e r n i e r , 
on p o u r r a poser la propor t ion : 

Longueur au kilog. correspondant à l B r ,12 
g 

— à retrancher 4022 X r-r 
10 

Longueur cherchée 

4 4 6 , 4 2 8 m 

3,217 

443,211 *> 

L 476 

d'où 
1000 d X 0,05313' 

L . d = 8,959,156. (22) 
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O n e n d é d u i r a à volonté la va leur de L ou celle de d. 
Exemple. — On d e m a n d e quel le est la l o n g u e u r au 

k i l o g r a m m e d ' u n fil de soie qui t i t r e20 deniers . Réponse: 

L = Wo9¿16 7 ) 9 5 7 mètres. 
20 ' 

X. Conversion des numéros nouveaux en longueurs au 
k i l o g r a m m e , et réciproquement. 

S i L r e p r é s e n t e encore le n o m b r e de mèt res au k i lo
g r a m m e et N le n u m é r o du fil, on a u r a le r appor t 

10,000 

d'où 
1,000 M 

L . N = 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . (23) 

Exemple. — Que l est le n u m é r o d 'un fil de soie qui 
m e s u r e 2 5 0 , 0 0 0 mè t r e s au k i l og ramme ? Réponse : 

10,000,000 
~ 250,000 

Observat ions complémentaires relatives au titrage. 

L a g r o s s e u r des fils de soie d u commerce var ie , sui 
v a n t l e u r n a t u r e et l e u r p rovenance , d ' une man iè re p lus 
o u m o i n s i m p o r t a n t e . E n géné ra l , ceux qui ont le plus 
d e finesse on t aussi le p lus de va leu r . Comme simple 
r e n s e i g n e m e n t , nous i nd ique rons ci-dessous les l imites 
e n t r e l e s q u e l l e s osci l lent d 'o rd ina i re les ti tres des diffé
r e n t e s ca tégor i e s de soies. 

G r é g e s 
O r g a n s i n s 
T r a m e s 
G r é g e s douppions 
T r a m e s douppions 
S o i e sauvage à divers états, 

PERSOZ. 

IMITE INFERIEURE. 

Deniers . 
9 

18 
24 
30 
78 
98 

IIU1TE SUMMUM. 

Deniers 
30 
34 
68 
46 

107 
285 

18 
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Il est évident que ces l imi tes n 'on t r i e n d ' a b s o l u e t 
qu 'on les dépasse f r é q u e m m e n t dans u n sens o u d a n s 
l ' au t re . Ains i , avec des systèmes de filature p e r f e c t i o n n é s 
c o m m e 'ceux de M. D u s e i g n e u r - K l é b e r , i l est p o s s i b l e 
d 'ob ten i r des g règes r égu l i è r e s de 6 à 7 d e n i e r s e t d e s 
organs ins de 12 d e n i e r s , ma i s ces r é su l t a t s d o i v e n t ê t r e 
considérés c o m m e excep t ionne l s . 

Le fil s imple d ' u n cocon du m û r i e r t i t r a n t e n v i r o n 
2 deniers \ , il en résu l te que le t i t re en d e n i e r s d ' u n e 
grége cor respondra à u n peu p lus d u d o u b l e d u n o m b r e 
de cocons qui ont c o n t r i b u é à la fois à la filature; q u e , 
pa r exemple , si l 'on a filé à 4 -5 cocons , o n o b t i e n d r a 
u n e grége de 9-11 den ie rs . 

P o u r ce qui est des grosses ouvra isons et des s o i e s r e 
torses, telles que les floches, les m i -pe r l ée s , l e s r o n d e 
let tes , e t c . , de m ê m e que p o u r les schappes e t l e s f a n t a i 
sies qui p r o v i e n n e n t de la filature des d é c h e t s d e s o i e , 
l 'usage o rd ina i re n 'es t pas d ' éva lue r l e u r t i t r e e n d e n i e r s , 
mais b ien d 'é tabl i r l eu r l o n g u e u r au k i l o g r a m m e , c o m m e 
on le fait p o u r les fils de l a i n e . 

i rrégular i té du t itre d'une soie . — 11 est r a r e e t p r e s 
que impossible que les soies p r é s e n t e n t au t i t r a g e , d a n s 
les différentes par t ies d ' u n e m ê m e flotte, et à p l u s f o r t e 
raison dans les flottes différentes d ' u n e m ê m e b a l l e , 
une r égu la r i t é complè te . 

Ce fait t ient à des causes d iverses , d ' a b o r d a u x d i f f i c u l 
tés rée l les que présente l 'opéra t ion de la f i l a t u r e , s o u 
vent aussi à l ' inexpér ience ou à l ' i n a t t en t i on d e s o u v r i è 
res . T a n t ô t , voulant compense r la d i m i n u t i o n d e g r o s 
seur des b r ins , d u r a n t le dév idage , elles a j o u t e n t t r o p 
tôt u n n o u v e a u cocon et en ce cas p r o d u i s e n t u n fil p l u s 
fort qu ' i l ne faudrai t , dans u n e cer ta ine l o n g u e u r ; t a n 
tôt elles t a rden t à ajouter ce cocon et le fil r e s t e a l o r s 
ti'op fin ; ou b ien encore elles nég l igen t de s u r v e i l l e r l a 
bass ine, et de r e m p l a c e r imméd ia t emen t p a r u n a u t r e 
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IRRÉGULARITÉ DES SOIES. 27S 

l e c o c o n q u i a cessé de con t r ibuer au filage, ce qui occa
s i o n n e d e s passages t end re s . 

S i l e s p r o d u i t s d ' u n travail effectué avec une semblab le 
i n c u r i e s o n t r é u n i s , dans u n e môme bal le de soie, avec 
c e u x d e b o n n e s et habi les ouvrières , on constatera à 
l ' e s s a i d e s d i f fé rences t r è s -marquées , selon qu 'on t o m 
b e r a s u r t e l l e o u tel le flotte. Les di recteurs de filatures ont 
s o u v e n t r e c o u r s a u cont rô le du t i t rage p o u r apprécier le 
p l u s o u m o i n s d e mér i t e du personne l de l eurs atel iers , 
l e s é c h e v e a u x l iv rés p a r chaque fileuse por tan t u n n u 
m é r o d i s t i n c t . 

Q u e l q u e soi t d ' a i l l eu r s le ta lent d ' une ouvr iè re , il ne 
f a u t j a m a i s s ' a t t e n d r e à ce qu 'e l l e p r épa re u n produi t 
a u s s i r é g u l i e r q u e ce lu i qui provient d ' un o rgane exclu
s i v e m e n t m é c a n i q u e , pu i sque dans ce de rn ie r cas les r é 
s u l t a t s n e d é p e n d e n t pas de l ' a t ten t ion et de la dextér i té 
d ' u n e s e u l e p e r s o n n e . On peu t avance r que les fils de 
c o t o n , d e l a i n e , e t c . , ob tenus avec les mach ines perfec
t i o n n é e s d e n o s j o u r s , sont r e l a t ivemen t p lus régu l ie r s 
q u e l e s fils d e soie g rége les p lus soignés. 

A r a i s o n d e s i néga l i t é s que p ré sen ten t , q u a n t à la fi
n e s s e d u fil, l e s d iverses flottes d ' u n e ba l l e de soie, et A 
m ê m e l e s d i f fé ren tes por t ions d ' u n e flotte, on ne doit 
p a s c o n s i d é r e r c o m m e une d o n n é e abso lue , mais seule
m e n t c o m m e u n r e n s e i g n e m e n t approximat i f , t rès-u t i le 
d ' a i l l e u r s à c o n n a î t r e , le résu l ta t d ' u n essai de t i t rage fait 
s u r u n e b a l l e . 

C e r é s u l t a t c h a n g e e n effet p lus ou mo ins , si l 'on r e 
c o m m e n c e l ' o p é r a t i o n sur d ' au t r e s m a t t e a u x ou m ê m e 
s u r d ' a u t r e s p a r t i e s des m a t t e a u x déjà essayés. Aussi 
e s t - c e e n p r é v i s i o n de ces var ia t ions p re sque inévi tables 
q u e , d a n s l e s t r a n s a c t i o n s commerc i a l e s , il est d 'usage 
d ' a c c o r d e r u n e c e r t a i n e t o l é r ance , q u a n t aux écarts de 
g r o s s e u r d ' u n e m ê m e l ivra ison de soie, to lé rance qui s'é
t e n d , s u i v a n t l e s cas , j u s q u ' à u n ou deux den i e r s . Un 
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négociant offrira p a r exemple de la grége 1 0 / 1 2 , d e l ' o r 
gansin 1 8 / 2 0 , e t c . , c 'est-à-dire des soies q u i , s o u m i s e s à 
l 'essai, devront d o n n e r u n t i t re moyen c o m p r i s e n t r e l e s 
l imites ex t rêmes de 10 et 12 den i e r s , 18 et 2 0 d e n i e r s . 

Une soie t rès- régul ière a u r a n a t u r e l l e m e n t b e a u c o u p 
p lus de va l eu r q u ' u n e soie de m ê m e t i t re p r é s e n t a n t d e s 
inégal i tés no tab les , et p o u r r a r é p o n d r e s eu l e a u x e x i 
gences de cer ta ines fabr icat ions . 

D 'après ce qui p récède , on s 'expl ique q u e l a v a n t a g e i l 
y a à effectuer l 'essai de t i t rage s u r p lu s i eu r s m a t t e a u x 
pr is au hasa rd dans la ba l l e de soie, et à m u l t i p l i e r l e 
n o m b r e des épreuves , tou t en opé ran t su r de f a i b l e s l o n 
g u e u r s , afin de faire m i e u x ressor t i r les é c a r t s . E n d é 
v idant et pesant i so lément , c o m m e on le fai t d a n s l e s 
b u r e a u x d'essais pub l i c s , v ing t échevettes de 5 0 0 m è t r e s , 
on fourni t au cl ient u n r e n s e i g n e m e n t p l u s u t i l e q u e s i 
l 'on expér imen ta i t su r dix échevet tes de 1,000 m è t r e s , 
b ien que la s o m m e des l o n g u e u r s de fil soit l a m ê m e . 

Influence de l a charge d'une sole sur son t i t r e . U n e 

r e m a r q u e impor t an t e à faire avan t d 'a l le r p l u s l o i n , c ' e s t 
que les soies écrues qu i ont r eçu u n e c e r t a i n e c h a r g e e t 
qui gagnen t ainsi en poids au c o n d i t i o n n e m e n t , p e r d e n t 
pa r contre u n peu de l e u r va l eu r p a r l 'essai a u t i t r a g e . E n 
effet, c o m m e nous l 'avons dit p lus h a u t , u n e s o i e é t a n t 
d 'o rd ina i re d ' au tan t p lus chè re qu ' e l l e est p l u s fine, 
toute charge qu i lui a u r a été ajoutée d i m i n u e r a s a 
finesse et en conséquence son p r ix . 

11 y a donc dans ce fait u n e ga r an t i e ou , d u m o i n s , u n e 
compensa t ion p o u r l ' ache teur , et, en m ê m e t e m p s , u n 
correctif n a t u r e l aux e n c o u r a g e m e n t s q u e p o u r r a i e n t 
t rouver cer ta ins indus t r ie l s dans la p r a t i q u e i l l i c i t e d e l a 
cha rge , pu i squ ' e l l e l e u r fait p e r d r e d 'un cô té l e s a v a n 
tages qu 'e l le l e u r p rocure de l ' au t r e . 

Cette observat ion démon t re que les o p é r a t i o n s d e c o n 
d i t i onnemen t ej de t i t rage sont en q u e l q u e s o r t e i n s é p a -
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r a b l e s . Jo in te s à celle d u décreusage , dont nous feront 
r e s s o r t i r l 'u t i l i té p lus lo in , elles rense ignent l ' ache teur 
d ' u n e m a n i è r e complè te su r la marchand i se dont il 
p r e n d l iv ra i son . 

T i t r e condit ionné. — E n présence des variat ions de 
p o i d s q u ' é p r o u v e u n e m ê m e masse de soie, pa r suite de 
s e s c h a n g e m e n t s d 'état h y g r o m é t r i q u e , on a cherché 
à t e n i r c o m p t e de l ' inf luence de l ' humid i t é sur les r é 
s u l t a t s d u t i t r age . Su ivan t , en effet, que la fibre est plus 
o u m o i n s h u m i d e , les échevettes d'essai peuvent p r é 
s e n t e r des poids var iables qui modifient son t i t re d 'une 
f a ç o n c o r r e s p o n d a n t e . 

R i e n n ' e s t p l u s facile que de se me t t r e à l ' abr i d 'une 
s e m b l a b l e cause d ' e r r eu r . Aussi , depuis bien des années 
d é j à , t a n t à la Condi t ion de Par is qu ' à celle de Lyon el 
a i l l e u r s e n c o r e , on a p ra t iqué ce qu 'on appel le le condi
tionnement des titrages. 

P o u r ce la , les échevettes ayant été dévidées et pesées, 
d ' a b o r d e n s e m b l e , puis i so lément , à la man iè r e ordi
n a i r e , o n les dessèche à l 'absolu dans les étuves ; après 
q u o i o n a jou te p a r le ca lcu l , au poids absolu, la p ropor 
t i o n d ' e a u l éga le , soit onze par t ies d 'eau pour cent de 
f i b r e s è c h e . Le poids moyen d 'une échevette ainsi r a m e 
n é e à l ' é t a t n o r m a l représen te le titre conditionné ou titre 
e x a c t d e l a soie . 

T o u t e f o i s , la correct ion ci-dessus n ' a pas en général 
l ' i m p o r t a n c e qu 'on serait tenté de lui a t t r ibuer au premier 
a b o r d ; d ' a p r è s les résul tats d ' une longue pra t ique , e l l en ' a 
d ' u t i l i t é sé r ieuse que dans u n n o m b r e de cas restreint , 
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r les soies retorses et pour 
c e l l e s d ' u n e ce r t a ine grosseur . En voici la raison : une 
s o i e f ine , q u e l 'on dévide dans u n e salle présentant des 
c o n d i t i o n s n o r m a l e s de t empéra tu re et de sécheresse, 
d o i t , s o u s l ' inf luence du cou ran t d 'air rapide produi t par 
l e m o u v e m e n t des tavelles de dépar t rsl d 'arr ivée, et par 
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l ' i solement successif d u fil su r toute sa l o n g u e u r , r e p r e n 
dre d ' e l l e -même, à t rès-peu de chose p rè s , p a r p e r t e o u 
p a r ga in , son deg ré d ' h u m i d i t é n o r m a l . 

Ce qui est déjà vra i p o u r les t r a m e s et les o r g a n s i n s , 
qui passent d i r e c t e m e n t s u r l ' ép rouve t t e , l ' es t , à p l u s 
forte ra i son , p o u r les g r éges , ces d e r n i è r e s d e v a n t , p o u r 
les motifs que nous avons i nd iqués p l u s h a u t , ê t r e d ' a b o r d 
mises sur rochcts et s u b i r ainsi u n doub le d é v i d a g e . 

Cette c i rconstance exp l ique suf f i samment p o u r q u o i , à 
la Condit ion de Pa r i s , on n ' é t ab l i t pas d'office l e t i t r e 
condi t ionné des soies soumises à l ' essai . Q u a n d o n 
opère de cette façon, c'est sur la d e m a n d e des p a r t i e s i n 
téressées. 

P o u r les soies t rès-grosses et su r tou t t r è s - t o r d u e s , c e t 
équi l ibre dans l 'état h y g r o m é t r i q u e d u fil n e p e u t s e 
p rodu i re d 'une m a n i è r e suffisante d u r a n t le d é v i d a g e , e t , 
en ce cas, le c o n d i t i o n n e m e n t des t i t rages d e v i e n t d ' u n e 
sérieuse ut i l i té . I l en est a lors de m ê m e q u e p o u r l e s f i l s 
de coton, de l a ine , ou de la ine et soie, don t o n d é t e r m i n e 
presque cons t ammen t à Pa r i s le t i t re c o n d i t i o n n é , 
moyennan t u n léger droi t s u p p l é m e n t a i r e . 

Titre déercusé. — I n d é p e n d a m m e n t des r e n s e i g n e 
m e n t s fournis aux négoc ian ts p a r l e t i t re d i r e c t e t l e t i t r e 
condi t ionné , il en est u n qu i p r é sen t e u n e i m p o r t a n c e a u 
moins égale et ne peut m a n q u e r d ' i n t é r e s se r l e s f a b r i 
cants . Nous faisons a l lus ion à ce qu 'on p o u r r a i t a p p e l e r 
le titre décreusé, c 'est-à-dire le t i t re de la soie a p r è s s a 
cuite au savon. 

On c o m p r e n d que le déc reusage , en fa i san t p e r d r e à 
une soie u n e par t i e de son poids , doit p a r c e l a m ê m e 
abaisser d ' au t an t son t i t r e . Dans les c i r c o n s t a n c e s n o r 
males , cette per te est s ens ib l emen t c o n s t a n t e p o u r d e s 
produi ts de m ê m e n a t u r e , et on peu t p r é v o i r s e s e f fe t s 
u l t é r i eurs . Mais il n ' e n est p lus de m ê m e , q u a n d l e s 
soies con t i ennen t , out re l e u r grès n a t u r e l , u n e c h a r g e 
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a j o u t é e f r a u d u l e u s e m e n t . Dans ce cas, le fabricant se 
t r o u v e exposé à de sér ieux mécomptes . Supposons pa r 
e x e m p l e q u ' i l ai t employé u n e t r ame d 'une t i tre d é 
t e r m i n é , d e v a n t d o n n e r à u n tissu certaines quali tés d'as
p e c t e t d e f e rme té , et qu ' i l ait négl igé de se rense igner 
s u r l a p e r t e de cette fibre au décreusage . Il pourra arr i 
v e r q u e , le t issu u n e fois t e r m i n é , la t r ame a b a n d o n n e ; 
l o r s d e l a c u i t e , u n e p ropor t ion de grès et de charge si 
c o n s i d é r a b l e , que les effets su r lesquels on avait compté , 
s o i e n t e n t i è r e m e n t m a n q u e s , et pa r suite les intérêts du 
f a b r i c a n t p l u s o u m o i n s compromis . Si nous appelons 
l ' a t t e n t i o n su r ce sujet, c'est que nous avons été témoin 
d ' a c c i d e n t s de ce gen re qu ' i l eût été facile de p r é 
v e n i r . 

P o u r d é t e r m i n e r le titre décreusé d 'une soie, on peut 
a v o i r r e c o u r s à t rois moyens différents : 

1° F a i r e l 'essai su r u n cer ta in n o m b r e de ma t t cauxdé jà 
d é c r e u s é s ; 

2° T i t r e r e n éc ru et décreuscr les échevettes mêmes du 
t i t r a g e p o u r les peser ensui te , après les avoir a b a u d o u -
n é e s à l a dess icca t ion ; 

3° T i t r e r en é c r u , et app l ique r au titre le résul tat de 
l ' o p é r a t i o n d u déc reusage effectuée su r u n échant i l lon 
d i s t i n c t . 

11 s e r e n c o n t r e r a b i en en t re ces différents modes d'é
v a l u a t i o n c e r t a i n s écar ts , mais ils seront peu importants 
a u p o i n t d e v u e de la p ra t ique . 

S i l ' o n su i t l ' u n e ou l ' au t re des deux premières m é 
t h o d e s , o n n ' a u r a besoin de r ecour i r à aucun calcul, car 
l ' e s s a i f o u r n i r a d i r ec t emen t les résul ta ts cherchés. 

E n f a i s a n t u sage de la t ro i s ième, au contraire , on éta
b l i r a l e titre décreusé, en réduisan t le titre en écru , 
d ' a p r è s l a p e r t e éprouvée à la cuite pa r l 'échant i l lon 
d ' e s s a i . 

P a r e x e m p l e , si l r eprésen te le t i tre de la soie éc ruc , 
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Applications diverses du titrage. 

Piquage d'onces. — Le t i t rage offre u n m o y e n d e 
constater , d 'une façon au m o i n s a p p r o x i m a t i v e , l e s 
soustractions de soie qu i a u r a i e n t p u ê t re c o m m i s e s s u r 
u n e ba l l e , et de p r é v e n i r ainsi la f r aude , m a l h e u r e u 
sement t rop r é p a n d u e , c o n n u e sous le n o m d e piquage 
d'onces. La m é t h o d e à suivre repose su r ce p r i n c i p e , v r a i 
dans la g r ande major i té des cas , que la longueur d'un 
même écheveau de soie ne c h a n g e pas s e n s i b l e m e n t , 
q u a n d on soumet cette fibre a u x t r a i t e m e n t s o r d i n a i r e s 
de décreusage et de t e i n t u r e , qu i d i m i n u e n t o u a u g 
m e n t e n t plus ou moins son po ids . 

Il résul te de là q u e , si on a d é t e r m i n é à l ' a v a n c e c e t t e 
l o n g u e u r , on devra la r e t r o u v e r à u n m o m e n t q u e l c o n 
que , après l ' une ou l ' au t re des opé ra t ions i n d i q u é e s c i -
dessus, et on sera à m ê m e de vérifier si t o u t e l a p a r t i e 
a été r e n d u e i n t é g r a l e m e n t . 

Ce que nous avons dit d ' u n écheveau , s ' a p p l i q u e é g a 
l e m e n t à u n e ba l le de soie t ou t en t i è r e , en s u p p o s a n t q u e 
le fil soit suff isamment r é g u l i e r p o u r d o n n e r d e f a i b l e s 
écarts a u t i t r age . 

(1) Nous ne tenons pas compte ici de la faible i n f l u e n c e que 
pourrait avoir le conditionnement de la fibre dans ses d e u x é t a l s . 
. Voir au chapitre Dôcreusage. 

r i a p e r t e ° / 0 de l ' échan t i l lon a u déc reusage , le n o u v e a u 
titre t'sera : 

; tjjç (loo - x ) (i). , , 4 i 

* - * - 7 ô 5 - * — î ô T ^ ( 2 4 ) 

Exemple. — Soit le t i t re d ' u n e t r a m e é c r u e é g a l à 
40 deniers et la per te au décreusage de 23 ° / 0 . L e t i t r e d e 
la soie décreusée sera : 

f — 40 ^ ° ° ~ 2 3 ) = 30 deniers 80. ivo 
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PIQUAGE D'ONCES. 281 
S i t est le t i t re primit if , c'est-à-dire le poids moyen 

d ' u n e écheve t te de l o n g u e u r constante /, qu 'on r e p r é 
s e n t e p a r P le poids de la ba l l e , et pa r L la l o n g u e u r 
t o t a l e d e la soie qu ' e l l e r e n f e r m e , on p o u r r a écrire : 

t P 
~l~ h' 

S u p p o s o n s m a i n t e n a n t que cette soie subisse l 'opéra
t i o n d u déc reusage ; les l o n g u e u r s / et L ne var ieront 
p a s , t a n d i s q u e le t i t re et le poids de la ba l le p r end ron t 
d e s v a l e u r s nouve l les t' et P ' , et on a u r a cette fois : 

f _ PJ 
1~ h' 

O n t r o u v e r a i t de m ê m e , après u n e opérat ion de tein
t u r e : 

t" — El 
l L ' 

D e ces égal i tés on dédui t : 

7 = 7 = T e t C -

c ' e s t - à - d i r e que les poids successifs de la bal le de soie 
s e r o n t p r o p o r t i o n n e l s à son t i t re après chaque t ra i te
m e n t , ce q u ' o n au ra i t p u écr i re d 'a i l leurs à priori. Il s'en
s u i t q u e , conna i s san t le t i t re et le poids d e l à balle avant 
s a m i s e e n t r a i t e m e n t , on p o u r r a dé te rminer , quand on 
l e v o u d r a , à l ' a ide d ' u n s imple t i t rage , quel doit être son 
n o u v e a u po ids , et compare r , avec ce résultat du calcul , 
c e l u i d e la pesée d i rec te . On au ra en effet : 

P' = P ^ , P" = pÇ etc. (26) 

Application. — U n e ba l le de soie pesait, condi t ionnée, 
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25 k i l og rammes , et t i t ra i t 18 den ie r s . A p r è s d é c r e u s a g e 
e l l e ne t i t re p lus que 14 d e n i e r s . C o m b i e n d o i t - e l l e p e 
ser encore ? 

Le nouveau poids devra être de : 

2 o l i l X | | o u 1 9 k , 4 2 o . 

Cette m é t h o d e de con t rô le , t rès-sa t i s fa isante e n t h é o 
r ie , peu t laisser u n peu à dés i re r dans la p r a t i q u e , p o u r 
des causes diverses, que nous a l lons i n d i q u e r . 

D 'abord , il est r a re que les ma t t eaux d ' u n e m ê m e 
ba l l e soient suff isamment r égu l i e r s p o u r q u e c h a q u e 
t i t rage fournisse l 'expression m o y e n n e exac t e d u t i t r e 
de l ' en semble . On r e n c o n t r e p r e s q u e i n é v i t a b l e m e n t 
dans leurs différentes par t ies des écar ts q u i p e u v e n t i n 
fluer l égè remen t su r le résu l ta t . 

E n second l ieu , il a r r ive parfois q u e l a t e i n t u r e 
modifie p lus ou moins la l o n g u e u r des é c h e v e a u x . T a n 
tôt, pa r suite de l ' opéra t ion de l ' é t i rage , t e l l e q u ' o n l ' e f 
fectue dans les a te l iers , la soie gagne u n p e u e n l o n 
g u e u r ; tantôt , ce qu i est p lus f réquen t , sous l ' i n f l u e n c e 
d ' une te in ture cha rgean t b e a u c o u p , la f ibre é p r o u v e 
u n re t ra i t no t ab le . P a r exemple , nous avons e u l ' o c c a 
sion d 'es t imer ce r e t r a i t a 4 p . 100 sur des t r a m e s J a p o n 
teintes en noi r chargé à 250 p . 100 ; il se ra i t p l u s c o n s i 
dé rab le encore sur des soies re torses , de 7 à 8 p . 1 0 0 
peu t -ê t r e , p o u r la m ê m e c h a r g e . 

D ' au t r e pa r t , on a r e c o n n u q u e , dans u n e m ê m e p a r 
tie de soie mise en t r a i t e m e n t p o u r no i r c h a r g é , t o u s l e s 
écheveaux n ' é p r o u v e n t pas u n e a u g m e n t a t i o n d e p o i d s 
un i fo rme . C'est encore u n e c i rcons tance d o n t i l f a u t t e 
n i r compte . 

Enfin , les échevet tes qu i ont servi à é t a b l i r l e t i t r e n e 
sont p lus , en g é n é r a l , a u m ê m e deg ré d ' h u m i d i t é q u e 
tous les m a t t e a u x de l a b a l l e . On p e u t fa i re d i s p a r a î t r e 
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a i s é m e n t cette cause d ' e r r eu r , en condi t ionnant et les 
é c h e v e t t e s de t i t rage et la par t ie ; il est vrai que ces essais, 
s ' i l s d e v a i e n t ê t re répétés à p lus ieurs reprises, rendra ient , 
d i s p e n d i e u x le moyen de contrôle décrit ci-dessus, 
q u i a u t r e m e n t p r é s e n t e le mér i t e d 'une g rande simplici té . 

M a l g r é les défauts qui v i ennen t d 'être signalés, ce 
m o y e n n o u s semble i n g é n i e u x ; s'il ne donne pas des 
r é s u l t a t s a b s o l u m e n t cer ta ins , dans tous les cas, il peut 
f o u r n i r a u x p ra t i c i ens des rense ignements approximatifs 
p r é c i e u x , ce*qui nous engage a ie r e c o m m a n d e r . 

Procédé Arnaud. — A l 'occasion de la mé thode p r é 
c é d e n t e , des t inée à p r éven i r le p iquage d 'onces, nous en 
c i t e r o n s u n e e n t i è r e m e n t différente et i ndépendan te du 
t i t r a g e . E l l e a été proposée , depuis p lus de qua ran te ans , 
p a r M . A r n a u d de Lyon , et a valu à son au teur u n e mé
d a i l l e d ' o r de la pa r t du j u r y d ' une de nos expositions 
n a t i o n a l e s . 

C e t t e m é t h o d e consiste dans u n contrôle pa r compa
r a i s o n . P o u r l ' app l ique r , on prélève dans les diverses 
p a r t i e s d e la b a l l e à met t re en t r a i t ement u n certain 
n o m b r e d e m a t t e a u x , qui sont comptés et pesés à par t , 
a p r è s a v o i r été m a r q u é s à l 'aide d ' une a t tache par t icu
l i è r e f a c i l e m e n t r econna i s sab le . 

O n p è s e auss i le res tan t de la ba l le et on p r e n d exac
t e m e n t n o t e de ces diverses données : après quoi , on réu
n i t l e t o u t p o u r le r e m e t t r e au t e in tu r i e r . 

L o r s q u e l a soie r ev ien t de chez ce de rn ie r , on rassem
b l e l e s m a t t e a u x m a r q u é s et, ap rès avoir constaté qu ' i l 
n ' e n m a n q u e p a s , on les p è s e ; puis on établit pa r u n e 
p r o p o r t i o n q u e l doi t ê t re le poids du reste de la ba l l e . 

S i p e t P sont les poids pr imi t i fs des matteaux de con
t r ô l e e t d e la p a r t i e p r inc ipa le , p' et P ' les poids cor res 
p o n d a n t s a p r è s t e i n t u r e , on devra avoir : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(I) Voir, à la fin du volume, l'analyse des fibres. 

Dans le cas où cette va leur de P ' ne serai t pas v é r i f i é e 
pa r la pesée d i rec te du reste de la b a l l e , c 'est q u ' i l y 
.aurait eu sous t rac t ion de soie. 

La soustract ion serai t i m m é d i a t e m e n t é v i d e n t e , s i l e s 
ma t t eaux m a r q u é s n e se r e t rouva ien t pas a u c o m p l e t . 

Dosage de l a charge d'une soie. — NûUS f e r o n s o b s e r 

ver que le t i t rage p e r m e t d ' é tab l i r é g a l e m e n t l a c h a r g e 
qu ' a reçue une soie à la t e i n t u r e . 

Si t r eprésen te le t i t re primitif , t' le t i t r e d e l a s o i e 
après t e in tu re , la c h a r g e pa r échevet te sera d e t' — t 
et, su r 100 par t ies de (1), 

C = 100 { t ' ~ t \ ( 2 8 ) 

Caractères généraux des gréges les plus r é p a n d u e s . 

A l 'occasion d u t i t rage , nous j u g e o n s à p r o p o s d ' a 
j o u t e r que lques considéra t ions r e l a t i v e m e n t a u x c a r a c 
tères p r inc ipaux des soies gréges des d ive r s e s p r o v e 
nances . 

J a p o n . — C o m m e n ç a n t pa r l ' ex t rême O r i e n t , n o u s 
par le rons d 'abord des soies d u J a p o n q u i , d e p u i s u n e 
v ingta ine d 'années s eu lemen t , a r r i ven t s u r n o s m a r c h é s 
en quant i tés t rès - impor tan tes . 

Le succès qu 'el les ob t in r en t lors de l e u r p r e m i è r e a p 
par i t ion , en raison de leurs rée l les qua l i t és , l a d é f a v e u r 
dont elles furent p lus t a rd l 'objet , enfin l es r e s s o u r c e s 
inespérées qu'offrit le J a p o n aux E u r o p é e n s , p o u r l ' a c h a t 
de gra ines de vers à soie sa ines , lo r sque l a m a l a d i e s é 
vissait sur nos races ind igènes , m é r i t e n t u n e a t t e n t i o n 
spéciale et nous engagen t à d o n n e r q u e l q u e s d é t a i l s s u r 
l 'état de la sé r ic icu l ture dans cet in t é re s san t p a y s . 
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N o u s e m p r u n t o n s à cet égard que lques documents à 
l ' o u v r a g e de M. E rnes t de Bavier (1). 

I n t r o d u i t e à u n e époque t rès - reculée au J a p o n , la sé
r i c i c u l t u r e pa ra î t ne s'y ê tre b ien r é p a n d u e que depuis 
l e s c i n q u a n t e de rn i è re s années . Les provinces dans les
q u e l l e s on s 'occupe de cette indust r ie peuvent , d 'après 
l e u r s i tua t ion et les qual i tés des produi t s qu 'e l les fournis
s e n t , se diviser en trois zones (septent r ionale , centra le et 
a u s t r a l e ) . On es t ime qu ' i l s'y r e n c o n t r e , répar t ies entre 
l e s d ivers c l ima t s , v ing t espèces de races de vers sensi
b l e m e n t différentes. 

L e s J a p o n a i s a t t achen t u n e t r è s -g rande impor tance 
à cho i s i r des g ra ines p rovenan t de régions qui se r a p 
p r o c h e n t le p l u s possible , p o u r les condit ions topogra
p h i q u e s et mé téo ro log iques , de celles où doivent se faire 
l e s é d u c a t i o n s . C'est u n pr inc ipe que nous ferions sans 
d o u t e b i e n d ' a p p l i q u e r n o u s - m ê m e s dans nos achats 
p o u r l ' E u r o p e . 

I l est , p a r a î t - i l , impossible d 'avoir des données exac
t e s s u r la p roduc t i on totale du pays en soie et en carton 
d e g r a i n e s ; d ' après M. de Bavier , les statistiques i nd i 
g è n e s diffèrent t e l l emen t les unes des au t res « qu 'on est 
<i forcé de les cons idérer comme des j e u x de l ' imagina-
« t i o n . » S'il faut en croi re des rense ignements fournis 
p a r le g o u v e r n e m e n t , la p roduct ion moyenne , dans les 
d e r n i è r e s a n n é e s qui ont précédé 1873, aura i t été de 
4 5 , 0 0 0 ba l l e s de soie de 50 k i log rammes , et pour l 'an
n é e 1 8 7 2 , de 1,800,000 car tons , tandis que l 'exportation 
s e s e r a i t t rouvée l imi tée à 12,000 bal les envi ron . 

« La cul ture du mûrier est rare dans le voisinage de la 
m e r , soit que les Japonais croient cette situation peu avan
t a g e u s e à la prospérité de cet arbre, soit à cause des condi-

(1) La Sériciculture, le Commerce des soies et des graines, et l'In
dustrie de la soie au Japon. Lyon, 1874. 
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tions du sol. Un terrain un peu sablonneux, mêlé à d u t e r 
reau et un peu humide, est regardé comme t r è s - app ropr i é à 
cette cul ture ; par exemple les bords des fleuves, aux e n d r o i t s 
où l'eau peut s'écouler facilement. 

« Le mûrier , au Japon, se conserve de préférence à l ' é t a t 
de buisson (arbre nain), la tête s'élevant à peine d ' un p i e d 
au-dessus du niveau de la terre et les branches a t t e i g n a n t l a 
hauteur de trois à quatre pieds. On dit que par ce p r o c é d é 
les feuilles restent très-tendres et plus propres à la s a n t é d e s 
vers. Rarement on permet à l 'arbre d'atteindre t o u t e s a 
croissance; cependant on le voit souvent arriver à la h a u t e u r 
d'environ cinq pieds. On a soin de diminuer la dens i té d e s 
branches; aussi on empoche soigneusement l ' é t a b l i s s e m e n t 
des oiseaux et des insectes. Quand les arbres ont a t t e in t l ' â g e 
de quarante ans, on les arrache, et on leur en subs t i t ue d e 
jeunes. » 

On est ime qu 'à par t i r de 1859, la c u l t u r e d u m û r i e r 
a a u g m e n t é de 25 p . 100. 

P o u r n o u r r i r les ve r s , on coupe les b r a n c h e s e t o n 
n ' a r r a c h e les feuilles q u ' a u logis , après les avoi r l a v é e s 
so igneusement et séchées à fond. 

L ' au t eu r donne des détai ls t rès -c i rcons tanciés e t f o r t 
in téressants su r les mé thodes suivies pa r les é d u c a t e u r s . 
Ne pouvan t en r e n d r e compte ici , nous e n g a g e o n s l e 
l ec teur à en p r e n d r e connaissance , dans l ' ouv rage m ê m e 
de M. de Bavier . 

Le t ranspor t des soies j u s q u ' a u por t d ' e m b a r q u e m e n t 
se fait à dos de cheval , ce qu i expose la m a r c h a n d i s e à 
toutes les chances du mauva i s t e m p s . 

Dans chaque vil lage u n p e u i m p o r t a n t de l ' i n t é r i e u r , 
la vente se fait aux enchè res , et u n local s p é c i a l e s t 
affecté à cet usage . C'est là que se r éun i s s en t l e s f i l a -
teurs avec leurs p rodu i t s . Les u n s n ' a p p o r t e n t q u e 
deux ou trois l ivres de g r ége , d ' au t res u n e q u a n t i t é 
p lus cons idérab le . Toutefois il n ' y a po in t de g r a n d s 
fdateurs au J a p o n . Les soies de c h a c u n son t m i s e s 
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s é p a r é m e n t à l ' encan , et le m a r c h a n d indigène s 'ap
p rov i s ionne a insi , en a l lan t de vil lage en vi l lage, j u s 
q u ' à ce qu ' i l ait r éun i u n e quant i té de marchand i se 
suff isante, qu ' i l t ranspor te à Yokohama , pour la consi
g n e r chez le commiss ionna i re japonais chargé de l á v e n t e . 
L e s négociants des différentes régions du pays se r enden t 
c h e z ce de rn i e r qu i , d ' in te l l igence avec les intéressés, 
m ê l e souvent ensemble p lus ieurs sortes de soies, pour n ' en 
fa i re qu'une seule et même balle, destinée à ê tre soumise 
c o m m e échan t i l l on à l ' ache teur eu ropéen . Celui-ci, 
d ' a p r è s l ' examen de cette ba l l e , fait de son mieux pour 
e s t i m e r la va l eu r de toute la pa r t i e , sachant d 'a i l leurs , 
d ' a v a n c e , q u ' u n e fois l ivrée chez lu i , elle ne r épondra 
p a s a u type p résen té et qu ' i l sera p r o b a b l e m e n t contra int 
d ' e n refuser u n e cer ta ine por t ion . 

11 est i nu t i l e de faire r e m a r q u e r combien u n pare i l 
s y s t è m e offre de difficultés et d ' inconvénien ts . 

C'est en 1859 q u ' e u r e n t l ieu les p remiers arr ivages en 
E u r o p e des soies du J a p o n . Leu r s qual i tés les faisant 
j u s t e m e n t app réc i e r , elles furent aussitôt t r è s - r eche r 
c h é e s p a r la consommat ion , à tel point que , p e n d a n t 
l a saison 1862-1863 , l 'exporta t ion japonaise atteignit 
l e chiffre de 25 ,900 ba l les . 

Des causes diverses n e t a rdè ren t pas à ra len t i r ce mou
v e m e n t . Ce furent d ' abord l ' épu i semen t des stocks 
amassé s à l ' i n t é r i e u r ; pu i s , d u r a n t u n e cer ta ine pér iode, 
l es disposi t ions hostiles d u g o u v e r n e m e n t ; ensui te , le 
d é v e l o p p e m e n t i n a t t e n d u d u commerce des cartons, qui 
d o n n a i t des bénéfices beaucoup p lus considérables ; 
en f in , et su r tou t , les falsifications opérées pa r les m a r 
c h a n d s . 

11 en r é su l t a qu 'après des re la t ions commerciales d 'une 
q u i n z a i n e d ' années , l 'exportat ion sembla avoir a t te in t ' 
s o n équ i l ib re définitif et s 'arrêter à u n chiffre compr is 
e n t r e 12,000 et 16,000 ba l les . On du t constater m a l h e u -
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r e u s e m e n t q u e , t and i s que les p r ix s 'é levaient e t q u e 
la vente res ta i t s t a t i onna i r e , la qua l i té de la m a r c h a n 
dise allait en d i m i n u a n t de p lus en p l u s . 

Bientôt les m e i l l e u r e s m a r q u e s p e r d i r e n t e l l e s - m ê m e s 
l e u r r épu ta t ion p r e m i è r e ; et a u j o u r d ' h u i ce n ' e s t p a s 
sans u n e cer ta ine méf iance qu ' i l faut a che t e r les s o i e s d u 
J a p o n . 

E n m é l a n g e a n t des p rodu i t s de différentes s o r t e s , 
les m a r c h a n d s du pays associent dans les m ê m e s flottes, 
p a r couches successives, les gréges de qua l i t é i n f é r i e u r e 
avec les b o n n e s , en faisant des écheveaux f o u r r é s (1) . 
Le pliage des gréges j apona i ses se p r ê t e p a r t i c u l i è r e 
m e n t à u n e pare i l le s u p e r c h e r i e . 

L ' i r r égu la r i t é dans les t i t res est u n e des p r i n c i p a l e s 
causes de la défaveur q u e ces soies on t r e n c o n t r é e s u r 
nos marchés à p a r t i r d ' u n e cer ta ine é p o q u e . L e t r a v a i l 
qui en résul te p o u r le m o u l i n i e r est t r è s - p é n i b l e , e t 
occasionne u n pr ix de façon p l u s élevé q u e c e l u i d e s 
soies couran tes d ' E u r o p e . 

Les fraudes de tous g e n r e s p ra t iquées p a r l es J a p o n a i s 
ont eu p o u r l eu r s a u t e u r s d ' au t res c o n s é q u e n c e s n o n 
moins funestes. P a r sui te de g ra inages exagé ré s e t f a i t s 
sans soin, en vue s e u l e m e n t de l ' expor ta t ion si l u c r a t i v e 
des car tons , il s'est t rouvé q u ' a u b o u t de q u e l q u e s a n 
n é e s , les races de vers é ta ien t p r o f o n d é m e n t a t t e i n t e s à 
l eu r tour p a r la ma lad i e , a u po in t de m e t t r e e n p é r i l 
l ' avenir séricicole d u pays . 

P o u r c o n j u r e r le d a n g e r , le g o u v e r n e m e n t a s e n t i l a 
nécessité de p r e n d r e des mesu re s é n e r g i q u e s . E n 1 8 7 4 , 
p a r exemple , il a dé fendu la v e n t e des cocons d e g r a i n e s , 
exigeant que c h a q u e éduca t eu r g r a i n à t avec l e s s i e n s 
p ropres , lu i seul se r é se rvan t de p r o c u r e r et de r e v e n d r e 
les car tons , don t le n o m b r e étai t l imi té d ' a v a n c e . 

(1) Dans ce cas, les titres varient quelquefois de 23 à 40, e t m ê m e 
60 deniers. 
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E n ou t r e , poussé pa r le désir d 'amél iorer la quali té 
d e s soies, il a in t rodu i t dans l ' empi re les apparei ls de 
filature eu ropéens , c réant à son compte des établ isse
m e n t s modè le s , où u n cer ta in n o m b r e de bonnes fileu-
s e s françaises s 'occupent d ' ins t ru i re des j eunes filles i n 
d i g è n e s . L 'adopt ion de nos mach ines est au jourd 'hu i u n 
fa i t a ccompl i qu i a déjà p rodui t d 'excellents résultats ; on 
e s t d o n c d ' a u t a n t p lus fondé à s 'a t tendre à u n re lèvement 
c o m p l e t de cette indus t r i e , que le Japon nous a fourni 
d a n s le t e m p s des soies supér ieures et que , pa r consé
q u e n t , en r e v e n a n t à ses b o n n e s hab i tudes d'autrefois, 
c ' e s t - à -d i re à u n t ravai l consciencieux, il réuss i ra à ré ta
b l i r u n e r épu t a t i on m o m e n t a n é m e n t compromise . 

E n t e n a n t compte des ap t i tudes de ce peuple pour 
t o u t e s les opéra t ions indus t r ie l les et de son caractère 
é m i n e m m e n t e n t r e p r e n a n t , on peu t p r é s u m e r que sous 
p e u , si les c i rcons tances s'y p rê t en t , il n ' a u r a p lus r ien 
à a p p r e n d r e de nos filateurs. 

L e s soies d u J a p o n sont en géné ra l d ' un pet i t g u i n -
d r a g e ; e l les se p résen ten t en légères échevettes envelop
p é e s s u r ce r ta ins points de pap ie r et r éun ies ensemble 
p a r des a t t aches ou ficelles de grosseurs diverses. Ces 
ficelles, pa r f a i t emen t lisses et cy l indr iques , ont u n e force 
r e l a t i v e m e n t cons idé rab le . El les para issent confection
n é e s avec des déchets de v ieux papiers tordus et collés 
e n s e m b l e , pu is recouver t s m é c a n i q u e m e n t d 'une enve
l o p p e b l a n c h e ex té r i eu re , enfin passés à la filière. 

L e s g réges de b o n choix ont d u b r i l l an t et de la 1er-
m e t é ; e l les n e sont n u l l e m e n t duveteuses, et, abstrac
t i o n faite de l e u r p l iage tout à fait par t icul ier , se dis t in
g u e n t à p r e m i è r e vue des soies de Chine pa r l eu r 
n e t t e t é . 

Ce t t e qua l i t é est due à u n e pra t ique toujours suivie 
p a r l es J a p o n a i s . A u l ieu d 'ê t re enlevées de l 'asple 
c o m m e t e r m i n é e s , les gréges sont dévidées à nouveau , 

PEIISOZ. 19 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et, en m ê m e t e m p s , pu rgées et t ondues . E n 1 8 7 2 , l e 
g o u v e r n e m e n t d u Mikado a c o m m a n d é à L y o n d e s m é 
tiers spéc ia lement des t inés à cet te opéra t ion , en f o u r n i s 
sant les indica t ions les p l u s précises p o u r l e u r c o n s t r u c 
tion (1). 

Ce second dév idage exp l ique p o u r q u o i les so ies d o n t 
nous par lons ne p r é sen t en t pas de g o m m u r e s . L e u r s u 
pér ior i té sur les p rodu i t s s imi la i res des a u t r e s c o n t r é e s 
de l 'Or ien t l eu r assure u n e p l u s g r a n d e v a l e u r s u r l e s 
m a r c h é s eu ropéens . D ' a u t r e p a r t , e l les do iven t ê t r e r a n 
gées p a r m i celles qui p e r d e n t le m o i n s a u d é c r e u s a g e , 
c i rconstance avan tageuse p o u r le fabr ican t , e t d o n t i l 
doit t en i r compte . Ains i , on r e n c o n t r e des sor tes b l a n c h e s 
qui ne d i m i n u e n t g u è r e à la cui te que de 14 p . 1 0 0 . 

Les Japonais u t i l i sen t les cocons dé fec tueux , p e r c é s 
ou doubles , p o u r faire u n e oua te de soie, di te mawata. A 
cet effet, ils m e t t e n t t r e m p e r ces cocons dans u n e l e s s i v e 
de cendre de bois ou de cendre de pa i l l e de r i z , a p r è s 
quoi ils les ouvren t à la m a i n p o u r les d é b a r r a s s e r , s ' i l y 
a l ieu , de leurs chrysa l ides ; pu is la soie de c h a q u e c o c o n 
est é t endue , p a r l ' ac t ion s i m u l t a n é e du pouce et d e l ' i n 
dex de chaque m a i n , sous forme d ' u n e pet i te t o i s o n c a r 
r ée , et t ranspor tée dans cet état su r les b o u t s d e q u a t r e 
piquets ou gros clous fixés dans u n e p l a n c h e i n c l i n é e . 

Après avoir placé su r le c a d r e , toison su r t o i s o n , l a 
soie de 20 à 60 cocons, on laisse sécher . La o u a t e a i n s i 
ob tenue est tantôt employée te l le que l l e , p o u r d o u b l e r 
les hab i t s , tantôt filée à la m a i n ; el le f o u r n i t d e c e t t e 
façon u n fil grossier dest iné à la fabr ica t ion d ' é to f fes o r 
d ina i res . 

Les coiffes qui r ecouvren t , à l eu r s deux e x t r é m i t é s , l e s 
paquets de soie de la p l u p a r t des ba l l es de g r é g e d e 
Chine , ont peut-ê t re u n e or ig ine s e m b l a b l e . 

(I) Voir le Rapport d'Alcan à la Société d'encouragement, s u r 
l'Exposition de Lyon. 
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Tussah. — C'est du Japon éga lement que le c o m m e r c e 
e u r o p é e n a r eçu tout d 'abord l e sg réges d u Saturnia my-
litta et d u Bombyx Permji, connues sous la désignation de 
soies sauvages ou de soies de Tussah, du nom de la p r o 
v i n c e d o n t elles é ta ient or iginaires et qui appar t ient à la 
z o n e cen t r a l e d u pays . A u j o u r d ' h u i , ces soies nous arr i 
v e n t p r e s q u e exclus ivement du no rd de la Chine , mais 
e l l e s sont b i e n infér ieures en qual i té aux p remiè res . 

P e n d a n t l o n g t e m p s délaissées pa r nos fabricants , sans 
d o u t e à ra i son de l e u r teinte na ture l le b r u n e , rebe l le aux 
r é a c t i f s , de l e u r aspect grossier , de l eu r i r r égu la r i t é , 
p e u t - ê t r e aussi à cause de l ' odeur infecte qu 'e l les exhalent 
à l ' é t a t é c r u , ces soies sont en t rées , depuis que lques a n 
n é e s , la m o d e a idan t , dans la consommat ion française. 
I n d é p e n d a m m e n t des avantages qu 'e l les offrent c o m m e 
b o n m a r c h é , pu isqu 'e l l es sont tombées au pr ix de 15 et 
m ê m e de 8 fr. le k i log . , on l eu r a r e c o n n u , à l ' emploi , des 
q u a l i t é s r ée l l e s , qui ne les font p lus considérer s imple 
m e n t c o m m e u n e marchand i se de pis-a l ler , u n médio
c r e s u c c é d a n é de la soie du m û r i e r , mais b ien comme 
u n e f ibre a y a n t des appl icat ions dé te rminées et convenant 
s o u v e n t m i e u x que tout au t r e p rodu i t pour cer taines 
d e s t i n a t i o n s . 

L a g r é g e T u s s a h nous ar r ive sous forme d 'écheveaux 
p l u s ou m o i n s épa is , d ' un gu ind rage assez g rand , et en 
g r o s f i laments ap la t i s , composés de p lus ieurs b r ins ma l 
s o u d é s e n s e m b l e . E l le est g é n é r a l e m e n t t rès-humide au 
t o u c h e r et con t ien t en m o y e n n e 20 p . 100 d 'eau. 

S o n o d e u r repoussan te est e x t r ê m e m e n t tenace ; elle 
s e m b l e e n g r a n d e par t ie é l iminée pa r l a dessiccation, 
m a i s se mani fes te de nouveau avec énergie sous l ' influence 
d e l ' h u m i d i t é ; on ne peut l ' en lever d 'une manière com
p l è t e q u ' e n s o u m e t t a n t la fibre à plusieurs immers ions 
d a n s des b a i n s bou i l l an t s . 

Ce t t e o d e u r doit ê t re a t t r ibuée au t ra i tement que l 'on 
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fait subi r aux cocons p o u r en opé re r le d é v i d a g e . I l e s t 
p robab le q u ' o n les a b a n d o n n e à u n e sorte de f e r m e n t a 
tion ou de put réfac t ion , a n a l o g u e à celle q u e l ' o n p r o 
voque chez les cocons percés et bass inés de n o s p a y s , 
p o u r en ob ten i r de la fantaisie ou de la s c h a p p e . 

On fait avec les T u s s a h des ouvra isons v a r i é e s , p o i l s , 
t r ames , o rgans ins , qui t r o u v e n t l e u r emplo i d a n s l ' i n 
dus t r ie . Il est p resque inu t i l e de faire r e m a r q u e r q u e c e s 
soies offrent souvent a u t i t r age des i r r é g u l a r i t é s c o n s i 
dérab les (1). 

D'après u n e é tude p u b l i é e , i l y a p lus de v i n g t a n s , p a r 
M. Gu inon , ce qu i const i tue l e ca rac tè re d i f f é r e n t i e l l e 
p lus sai l lant de cette f ibre , c 'est le ve rn i s n a t u r e l d o n t 
elle est enveloppée ; il p a r a î t ê t re d ' u n e n a t u r e t o u t e 
spéciale , et doué de p rop r i é t é s phys iques e t c h i m i q u e s 
par t i cu l iè res . Ce vern is est en effet p lus d u r , p l u s d e n s e , 
p lus a d h é r e n t que celui des au t r e s soies. I l e s t t e l l e 
m e n t compacte et cohé ren t , q u ' i l ne p r é s e n t e p o i n t d e 
porosi té , et que l ' hu i l e ne le t r averse pas . On- p o u r r a i t 
croire que le ver , des t iné à v ivre en p le in a i r , a r é u n i 
toutes ses ressources p o u r r e n d r e son cocon p a r f a i t e m e n t 
i m p e r m é a b l e , et p ro téger sa ch rysa l ide c o n t r e l e s i n t e m 
péries de l ' a t m o s p h è r e . 

La mat iè re colorante qu i e n t r e dans l a c o m p o s i t i o n 
de ce vern is s emble , su ivan t M. G u i n o n , a v o i r q u e l q u e 
ana logie avec le cachou, à en j u g e r p a r l ' ac t ion q u ' e x e r c e 
su r elle l 'acide c h r o m i q u e . L ' a u t e u r se d e m a n d e s i e l l e n e 
serai t pas const i tuée , en to ta l i té ou en p a r t i e , d ' u n t a n 
n i n modifié , p rovenan t des feuil les don t le v e r se n o u r r i t . 
Il fait r e m a r q u e r que les p rocédés h a b i t u e l l e m e n t s u i v i s 

(1) On trouve depuis peu dans le commerce, sous la d é n o m i n a 
tion de Tussah du mûrier, des soies beaucoup plus f ines , p l u s r é 
gulières et de bien plus belle qualité que les précédentes , s a n s 
aucune odeur et d'une légère teinte café au lait. Si ces s o i e s d é 
rivent en effet des mômes races de vers, il faut en c o n c l u r e q u e 
l'on a fait dans les éducations des progrès immenses . 
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p o u r l e décreusage des soies ne réussissent pas dans ce 
c a s ; q u e v a i n e m e n t on a essayé le savon, le carbonate de 
s o u d e , les acides , le ch lore , etc (1) et il r e c o m m a n d e 
l ' e m p l o i d ' u n b a i n de soude caust ique m a r q u a n t 3" à 
l ' a r é o m è t r e et chauffé à 100°. Manœuvrée dans ce ba in 
p e n d a n t u n q u a r t d ' h e u r e , la soie sauvage y perd environ 
1 2 p . 100 de son poids , tandis que sa rudesse disparaî t , et 
q u e sa m a t i è r e colorante en t re en dissolution. On lave 
l a fibre à l ' e au , on la soufre, et, après u n nouveau lavage, 
o n l u i d o n n e u n savon à 60°. Enfin, si l 'on veut arr iver 
à se r a p p r o c h e r davantage d u b l a n c , on procède à u n se
c o n d souf rage . Quoique re la t ivement b o n n e , cette m é 
t h o d e laisse encore b e a u c o u p à dés i rer , et nous verrons 
p l u s l o i n q u e l 'on obt ien t depuis que lques mois des r é 
s u l t a t s b i e n s u p é r i e u r s . 

L e s T u s s a h p e r m e t t e n t de réal iser u n e économie i m 
p o r t a n t e d a n s la fabrication de certains ar t icles . Comme 
t r a m e s , el les garn issen t b ien ; elles possèdent de la fermeté 
e t d u b r i l l a n t . 

O n 1 es emp lo i e souvent avec l eu r couleur na ture l le dans 
l a c o m p o s i t i o n de tissus mixtes , imi t an t l ' éc ru . 

P e n d a n t q u e l q u e t e m p s , elles ont servi à fabr iquer des 
v ê t e m e n t s d ' h o m m e s , p r i n c i p a l e m e n t en Angle te r re . 

D é c r e u s é e s avec soin p a r le t r a i t emen t ind iqué ci-des
s u s , e l l e s p e u v e n t déjà , m a l g r é l e u r te inte grise persis
t a n t e , r e c e v o i r u n cer ta in n o m b r e de nuances assez pures ; 
m a i s , l o r squ ' e l l e s on t été b l anch i e s pa r les moyens d é 
c o u v e r t s r é c e m m e n t , on a la faculté de les te indre dans 
d e s n u a n c e s t rès-dé l ica tes (2). I l est à p r é sumer qu 'el les 
r e n d r o n t , sous p e u , b i e n p lus de services que par le 
p a s s é . 

L e u r t e i n t u r e e n no i r n e laisse p a s q u e d'offrir certaines 

(1) Mémoires de la Société nationale d'agriculture, d'histoire natu
relle et des arts utiles de Lyon, 1849. 

(2) Voir chapitre Décreusage. 
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difficultés ; elle est, d u mo ins , d i spend ieuse . O n r e p r o c h e , 
en ou t r e , à ces soies de ne pas se p r ê t e r , c o m m e c e l l e s 
du m û r i e r , à de fortes s u r c h a r g e s . 

Chine. — C'est ce pays qu i , depuis v i n g t - c i n q a n s e n v i 
r o n , a l imen te p r i n c i p a l e m e n t de soies nos m a r c h é s e u r o 
p é e n s , et p e r m e t à n o t r e fabr ica t ion de se m a i n t e n i r e n 
act ivi té , m a l g r é la m a l a d i e désas t reuse q u i d é s o l e n o s 
cont rées séricicoles. La Ch ine a donc été p o u r n o u s u n e 
source préc ieuse , et j u s q u ' à p ré sen t i n t a r i s s a b l e , d ' a p 
p rov i s ionnement . 

U n e faible por t ion des soies qu i e n a r r i v e n t a u n e 
te in te d 'un j a u n e vif, t andis que la p lus g r a n d e q u a n t i t é , 
qui provient de la race S ina , est d ' u n b l a n c é c l a t a n t . 
On dis t ingue donc cel les-ci , à p r e m i è r e v u e , d e s a u t r e s 
sortes . El les sont d ' u n usage p réc i eux p o u r l a t e i n t u r e e n 
couleurs t endres , et aussi p o u r la fabr ica t ion d e s f o u l a r d s , 
qui d e m a n d e n t un fond b l a n c parfa i t . L e u r b l a n c h e u r 
na tu re l l e dispense souvent des t r a i t e m e n t s h a b i t u e l s à 
l 'acide su l fureux. 

Les gréges de Chine se p r é s e n t e n t e n m a t t e a u x v o l u 
m i n e u x et t rès -épais , d ' un g r a n d g u i n d r a g e , r e p l i é s s i m 
p l e m e n t su r eux -mêmes sans a u c u n e t o r s i o n ; c h a c u n 
d 'eux pèse p lus ieurs cen ta ines de g r a m m e s , q u e l q u e f o i s 
j u s q u ' à 600 g r a m m e s . Ils sont d ' o r d i n a i r e f o r m é s d e 
qua t r e à six couches de 2 c e n t i m è t r e s e n v i r o n . 

L e u r fil est l ou rd , fo r t ement g o m m é et d ' u n t o u c h e r 
d u r . Bien croisées su r l ' a sp le , ces soies s o n t c e p e n d a n t 
t rès - i r régul iè res . El les se dév iden t , en g é n é r a l , f a c i l e 
m e n t , su r tou t dans les t i t res fe rmes ; m a i s , d a n s l e s q u a 
lités fines, dont le t i t re n 'es t d ' a i l l eu r s p a s i n f é r i e u r à 
12 den ie r s , l e u r dévidage occas ionne b e a u c o u p d e d é 
chet , pa rce qu 'e l les c o n t i e n n e n t p a s s a b l e m e n t d e v o l e . 
Le fil casse souvent p a r sui te de la g r a n d e q u a n t i t é d e 
g o m m e qu i le fait a d h é r e r à la flotte. 

P o u r les essais, on est obl igé de les p a r t a g e r e n p l u -
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s i e u r s f ract ions. Une flotte ent ière serait d 'un poids t rop 
fo r t et a l l ou rd i r a i t out re mesure la tavelle. 

L e s soies de Chine diffèrent essent iel lement des autres 
p a r l e u r p l iage et l eu r croisure . Ce sont les seules qui ne 
p u i s s e n t d o n n e r lieu à a u c u n e mépr ise ni subst i tut ion, 
t a n t l e u r ca rac tè re est reconna issab le , m ê m e après l ' ou-
v r a i s o n et encore après la cui te . 

Q u a n t à l e u r g u i n d r a g e , il est o rd ina i rement de 40 
à 4 2 c e n t i m è t r e s , quelquefois aussi de 95 , et m ê m e de 
l m , 1 0 . 

L e s g réges de cette or ig ine p e r d e n t fort peu au dé
c r e u s a g e , tou t au p lus de 19 a 20 p . 100. En ce qui con
c e r n e les soies mou l inées , t r ames et organsins , qui en 
p r o v i e n n e n t , il y a une dis t inct ion à établ i r en t re les ou-
v r a i s o n s p r épa rée s dans nos pays et celles faites en 
C h i n e m ê m e . Ces de rn iè res , qu 'on désigne sous le n o m 
d e Chine-Chine, sont for tement chargées de mat ières 
g r a s s e s et amylacées , j aun i s sen t dans les apparei ls de 
c o n d i t i o n n e m e n t chauffés à 110°, pa r suite de la d é 
c o m p o s i t i o n de la charge (V. page 193), et perdent 
é n o r m é m e n t à la cui te , souvent j u s q u ' à 40 p . 100. Elles 
p r é s e n t e n t au t i t rage des i r r égu la r i t é s considérables ; l eu r 
t o r s i o n est aussi t rès - inéga le . Au décrcusage , les t rames 
d e v i e n n e n t , en g é n é r a l , duveteuses . 

I l n ' e n est pas ainsi des m ê m e s soies moul inées en 
E u r o p e . Celles-ci , n ' é t a n t pas chargées , supportent sans 
i n c o n v é n i e n t l ' ép reuve d u cond i t ionnement ; elles ne 
p e r d e n t que 21 p . 100 envi ron à la cuite, et offrent, de 
t o u t e s m a n i è r e s , des qual i tés b i e n supérieures à celles 
d e s p r é c é d e n t e s . 

Canton. — On dés igne , sous le n o m de Canton, des 
g r é g e s o r ig ina i r e s des régions qui avoisinent cette v i l le . 
Ces soies , d ' u n e n a t u r e toute spéciale , présentent u n e 
t e i n t e ca rac té r i s t ique d 'un b l a n c sale, j a u n e ve rdâ t re . 
E l l e s a r r i v e n t en g r a n d e quan t i t é -sur nos m a r c h é s , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sous forme de gros m a t t e a u x semblab le s à c e u x d e s 
gréges de Chine ; ma i s el les sont de qual i té m o i n s b e l l e 
que ces d e r n i è r e s . On n e les uti l ise g u è r e q u ' à l ' é t a t 
de t r a m e s , de floches, ou de co rdonne t s . 

Quoi q u ' o n fasse, elles ne dev i ennen t j a m a i s d ' u n b l a n c 
parfai t par" la cui te au savon, ma i s conse rven t u n e l é 
gère t e in te , que des soufrages ré i té rés p e u v e n t s e u l s 
en lever . Lors d u déc r eusage , el les e x h a l e n t u n e o d e u r 
herbacée p o u v a n t faire suppose r que le t i r a g e d e s c o 
cons s'est opéré dans u n e infus ion végé ta l e . D u r e s t e , 
elles n e sont pas chargées et n e p e r d e n t à l a c u i t e q u e d e 
22 à 23 p . 100 env i ron . 

On n e les m e t pas en ouvra i sons dans l e u r p a y s d ' o r i 
g ine . Le dévidage de ces gréges s 'opère p l u s f a c i l e m e n t 
que celui des p r écéden t e s . A ins i , p o u r les fa i re m o n t e r 
en t r a m e s , on ne paye que de 5 à 7 fr., d e f a ç o n , t a n 
dis que la m ê m e ouvra i son , su r les Chine, r e v i e n t d e 
9 à 11 fr. p a r k i l o g r a m m e . 

Il y a sept à h u i t an s , on a é tabl i à Can ton des f i l a t u r e s à 
l ' e u r o p é e n n e , où l 'on ob t i en t des gréges de t i t r e t r è s - f i n 
(11/13 deniers) , avec les cocons d u pays . Ces p r o d u i t s 
jouissent a u j o u r d ' h u i , sur la p lace de L y o n , d ' u n e r e 
cherche sou tenue et font a ins i c o n c u r r e n c e à n o s s o i e s 
d 'Europe dans les basses qua l i t é s . 

Mandchourie. — Depuis q u e l q u e t emps , o n v o i t s u r n o s 
m a r c h é s des soies p r o v e n a n t d ' u n e con t rée a v e c l a q u e l l e , 
j u s q u ' à p r é s e n t , nous n ' av ions pas e n t r e t e n u d e r e l a t i o n s 
commerc ia les directes ; n o u s voulons p a r l e r d e l a M a n 
dchour i e . Ces gréges on t u n e cou l eu r d ' u n b e a u j a u n e 
très-vif ; el les nous p a r v i e n n e n t en é c h e v e a u x d ' u n e 
l o n g u e u r excep t ionne l l e , a t t e i g n a n t parfois j u s q u ' à p l u 
s ieurs m è t r e s . L e fil en est gross ier . E n s o m m e , c e s 
soies ont que lque ana logie avec les p r o d u i t s d e l a 
Pe r se . 

Tonkin. —. Les soies de cette con t rée n o u s a r r i v e n t 
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a u s s i d e Canton où on les t ranspor te pa r la voie de t e r r e , 
e t o ù e l les subissen t u n second dévidage ; l e u r qual i té est 
i n f é r i e u r e à celle des Canton; elles ont u n e bel le te inte 
j a u n e . 

Cocii inchi i ie . — Tand i s que les gréges de Chine, de 
C a n t o n et su r tou t celles de Mandchour i e , p résenten t , 
a i n s i q u e n o u s l 'avons vu , u n gu indrage souvent consi
d é r a b l e , d ' au t r e s gréges as ia t iques, c o m m e celles de 
C o c h i n c h i n e , sont en écheveaux t rès -cour t s , et rappe l len t 
p a r l e u r forme u n n id d 'oiseau. Nous avons eu l 'occa
s i o n d ' e n voi r qu i affectaient 
u n e d i m e n s i o n t r è s - r édu i t e , 
e t d o n t les fus, soudés i n t i 
m e m e n t en t re eux par la 
g o m m u r e , c o n s t i t u a i e n t u n pe 
t i t a n n e a u pa r fa i t emen t ferme 
e t r é s i s t an t , ana logue à u n rond de serviette repoussé 
e n u n p o i n t de son contour (fig. 36.) 

I l s e m b l e év ident d 'après cela que , lors du dévidage 
d e s cocons , le fil a été rassemblé sur u n petit rouleau en 
b o i s , m u n i d ' u n e chevil le mobi l e , qu 'on a re t i rée , à la fin 
d e l ' opé r a t i on , p o u r enlever la soie. 

L e s différences sai l lantes qui d is t inguent encore au
j o u r d ' h u i , a u po in t de vue du travail et des soins appor 
t é s à l a filature, les soies exotiques d'avec les nôtres , sont 
a p p e l é e s à d ispara î t re p resque complè tement et à ne p lus 
r é s i d e r q u e dans les caractères spéciaux provenant de la 
n a t u r e m ê m e des cocons. On peu t prévoir que l 'émigra
t i o n e u r o p é e n n e et les progrès de la civilisation feront 
p é n é t r e r p e u à p eu nos méthodes perfectionnées de fila
t u r e d a n s les contrées séricicoles les p lus lointaines, qui 
p r o d u i r o n t alors des articles similaires aux nôtres . Au 
c o n t r a i r e , dans d 'au t res pays moins avancés, on r enon 
c e r a e n t i è r e m e n t à l a filature et on expédiera la totalité 
d e s cocons en E u r o p e ou sur d 'autres marchés , pour y 
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subi r u n t ravai l t rop en dehor s des moyens r e s t r e i n t s d e s 
éduca teurs . 

Déjà ces deux effets c o m m e n c e n t à se faire s e n t i r s u r 
u n e échel le i m p o r t a n t e , au g r a n d a v a n t a g e d u r e n d e 
m e n t et de la qua l i t é des p rodu i t s o b t e n u s . 

Dans u n r appo r t p ré sen té à la Société d ' e n c o u r a g e m e n t 
su r l ' i ndus t r i e des ar ts textiles à l 'Expos i t ion d e L y o n d e 
1872, A lcan , p a r l a n t de no t r e colonie de la C o c l r i n c h i n e , 
s 'expr imai t a insi : 

« La production séricicole des possessions f r a n ç a i s e s e s t 
surtout remarquable par ses progrès rapides ; elle é t a i t a r r i 
vée, dans ces dernières années, àG00,000 k i l o g r a m m e s e t e s t 
susceptible d'un grand accroissement. L ' industr ie d e l a s o i e , 
sur tout dans les parties du pays voisines d e l à C h i n e , e s t n a 
turel lement populaire depuis longtemps ; mais les fils q u ' o n 
y produisait jusqu' ici étaient communs et i r r é g u l i e r s ; 
cette infériorité, tenant à l'insuffisance des m o y e n s , d i s p a 
raît dans les produits exécutés par les colons f r a n ç a i s , a v e c 
les appareils cl les méthodes importés d 'Europe. » 

Quan t aux soies g réges des au t r e s p r o v e n a n c e s , n o u s 
avons consul té la not ice de M. Mar ty , d o n t i l a é t é 
ques t ion p r é c é d e m m e n t , à l 'occasion d u d é v i d a g e . L e s 
appréc ia t ions qu ' e l l e con t ien t r e m o n t a n t à u n e v i n g t a i n e 
d ' années au mo ins , on t p e r d u de l e u r v a l e u r e t n e 
peuven t p lus guè re offrir q u ' u n i n t é r ê t h i s t o r i q u e . N é a n 
moins , nous y avons pu i sé q u e l q u e s r e n s e i g n e m e n t s 
ut i les , p a r t i c u l i è r e m e n t en ce qu i c o n c e r n e l e s s o i e s d e 
F r a n c e . 

B e n g a l e . — Ces g réges , e s s e n t i e l l e m e n t d u v e t e u s e s 
et t endres , sont d ' u n t o u c h e r m o u et c o t o n n e u x . L e u r 
cou leu r est d ' u n j a u n e cu iv ré , vif et b r i l l a n t . 

Autrefois , ces soies p r é sen t a i en t de n o m b r e u x d é f a u t s : 
out re que l e u r fil était p l a t c o m m e u n r u b a n , l e s b r i n s 
de cocons, m a l soudés e n t r e eux , pouva i en t se d é t a c h e r 
sous la press ion de l 'ongle ; fo r t emen t t o r d u e s à l a l e -
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v é e de l ' asple et soumises à u n pliage très-serré, elles s 'é
t e n d a i e n t difficilement sur les l igants ou griffes de la t a 
v e l l e , p a r suite de la frisure qu'el les avaient contractée . 
L e u r dévidage s'effectuait d 'une façon t rès- lente , parce 
q u ' e l l e s é ta ient mouche tées à l 'excès et manqua ien t de 
t é n a c i t é . 

11 n ' e n est p lus de m ê m e de nos j o u r s . Elles ont été, 
d e l a p a r t des Angla i s , l 'objet de perfect ionnements i n 
c e s s a n t s , q u i , en raison d 'un bon m a r c h é relatif, l eu r 
p e r m e t t e n t de r ival iser avec les soies d 'Europe pour des 
e m p l o i s spéciaux, et font qu 'e l les jouissent m ê m e en ce 
c a s d ' u n e cer ta ine pré fé rence . 

Mon tées en t r ames , elles servent pa r t i cu l i è rement à la 
f a b r i c a t i o n des pe luches p o u r chapeaux d ' h o m m e s , et, 
e n o r g a n s i n s , à celle des ve lours . On les a également 
e m p l o y é e s à la confection des faux cheveux. 

j » e r s c . — Les gréges or ig inai res de ce pays se dis t in
g u e n t p a r u n g u i n d r a g e t r è s -g r and , dont le d iamèt re dé
p a s s e souven t 95 cen t imèt res . 

L e u r cou l eu r est tantôt b l a n c h e , tantôt et plus ordi
n a i r e m e n t d ' u n j a u n e b r i l l an t , t i r an t sur le nank in ; 
c o m m e les soies de Chine , elles ont u n toucher t rès-dur. 
11 est d i g n e de r e m a r q u e que généra lement u n tiers do 
c h a q u e flotte est b l anc et le reste j a u n e . 

Ces soies, don t le fil est p la t , et les gommures très-
l a r g e s , p r é s e n t e n t beaucoup de fils doubles , de côtes, 
e t s u r t o u t de b o u c h o n s , excepté , b i en en tendu , dans les 
s o r t e s c lass iques . Le dévidage en est difficile et fati
g a n t p o u r l ' ouvr i è re , à cause de la d imension de l eu r 
g u i n d r a g e ; c o m m e elles ont été le plus souvent ma l 
p o s é e s s u r l ' asple , on a de la pe ine à t rouver l eurs bouts . 

B r o u s s e . — L a couleur de ces soies varie du b lanc p u r 
a u b l a n c ve rdà t r e , en passant p a r tous les degrés in te r 
m é d i a i r e s . 

D e p u i s v ing t ans , elles ont été l 'objet d ' immenses per -
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fec t ionnements et sont a u j o u r d ' h u i employées c o m m e 
nos gréges Cévennes, don t elles sont les p lus r e d o u t a b l e s 
r iva les . On peu t m ê m e di re qu 'e l les p r é sen t en t l ' a v a n t a g e 
d 'avoir conservé les qual i tés p rop res aux a n c i e n n e s r a c e s 
de ve r s , d i sparues de n o t r e pays . E t c e p e n d a n t , c e s e s 
pèces aussi c o m m e n c e n t à ê t re a t te in tes et à s ' é p u i s e r . 
De m ê m e qu ' en F r a n c e , elles sont r emp lacées p e u à p e u 
p a r les races j apona i ses . 

Les Brousse filées à la française affectent d a n s l e u r 
p l iage la m ê m e forme q u e nos Cévennes et on t l e m ê m e 
d i a m è t r e . L e u r c r o i s u r e est par fa i te . 

Syrie . — Les gréges de cette con t r ée qu i n o u s a r r i v e n t 
p a r Beyrou th , sont d ' un g u i n d r a g e i d e n t i q u e à c e l u i 
des soies des Cévennes et filées é g a l e m e n t d ' a p r è s l e s 
procédés de F r a n c e et d ' I ta l ie . Auss i v i e n n e n t - e l l e s a u 
j o u r d ' h u i c o m b l e r les déficit de nos réco l tes e t s ' e m -
ploicnt-el les f r é q u e m m e n t p o u r les m ê m e s d e s t i n a t i o n s 
que nos gréges de pays . El les sont de c o u l e u r j a u n e 
ou ver te , mais cette de rn iè re n u a n c e est la p l u s c o m 
m u n e . 

Le c o m m e r c e de ces soies se t rouve u n i q u e m e n t 
concent ré ent re les m a i n s de ma i sons françaises d e M a r 
seille et de Lyon . 

Bforée. — L a Grèce nous fourn i t , en pe t i te q u a n t i t é , 
des soies de cou leu r j a u n e ou ver te d ' u n e qua l i t é a u j o u r 
d ' h u i passab le . L e u r b r i n est p l a t e t i r r é g u l i e r ; e l l e s s e 
dévident souvent avec difficulté. 

Saionique. — Les soies a ins i dés ignées r e s s e m b l e n t 
assez a u x gréges de Brousse et de l ' A r c h i p e l ; e l l e s 
sont h o n o r a b l e m e n t cotées su r nos m a r c h é s , s u r t o u t d e 
puis les progrès que les f i lateurs on t accompl i s d a n s l e 
pays . La forme et le d i a m è t r e des flottes se r a p p r o c h e n t 
b e a u c o u p de ceux de nos soies i n d i g è n e s . 

El les sont p lus duveteuses q u e les a u t r e s s o i e s d u 
Levan t , et d ' u n e n u a n c e g é n é r a l e m e n t t e r n e . L e u r d é -
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v i d a g e est d ' o rd ina i r e assez facile, lorsqu 'e l les n 'ont pas 
é t é é m o u c h e t é e s p o u r la ven te , ce qu i n 'a r r ive d 'a i l 
l e u r s q u e p o u r les gréges filées d 'après le vieux système. 
L e s flottes son t composées de couches très-épaisses qu ' i l 
e s t n é c e s s a i r e de pa r t age r pour les dévider . 

I t a l i e . Naples et Messine. — Ces gréges se distin
g u a i e n t autrefois pa r u n pl iage pa r t i cu l i e r ; elles se 
t r o u v a i e n t r é u n i e s en groupes de six flottes, pa r pa
q u e t s o u moches. Chaque écheveau était a t taché en tête 
a v e c u n c o r d o n de cou leur j a u n e , rouge ou b l e u e . 

L e s soies de cette or igine sont d ' u n j aune d'or assez 
b r i l l a n t , m a i s l e u r touche r est m o u et sans fermeté . El les 
t é m o i g n e n t des progrès faits pa r la filature ; beaucoup 
d ' e n t r e e l les on t le g u i n d r a g e et le pl iage de F rance . 
M a i s , e n r a i s o n des mauvaises récoltes en cocons qui ont 
é p r o u v é ces pays , et sur tout p a r suite de l ' insouciance 
d e s h a b i t a n t s , la p roduc t ion de la soie y a d iminué 
b e a u c o u p d ' i m p o r t a n c e et para î t devoir s'y res t re indre 
e n c o r e . 

Fossombrone [Province romaine). — On estime assez 
l e s g r é g e s d e cette contrée , à cause de l eu r dévidage fa
c i l e , q u i t i en t à u n e b o n n e croisure . 

E l l e s o n t u n e n u a n c e d ' un j a u n e pâle caractér is
t i q u e ; u n fil duve teux et i r r égu l i e r , m ê m e dans les 
m a r q u e s c lass iques . 

L e s flottes sont t rès- lordues , d 'un d iamèt re de 45 à 
5 0 c e n t i m è t r e s . Les fils ont p e u d ' adhérence , comme 
d a n s t o u t e s les soies duveteuses . 

L e s Fossombrone se d is t inguent a i sément non- seu le 
m e n t à l e u r n u a n c e pâ le , mais à des passages fréquents de 
p e t i t e s c o u c h e s b l anchâ t r e s et à l e u r m a n q u e de br i l l an t , 
t a n d i s q u e les be l les soies de Naples sont d 'une couleur 
u n i e e t s a n s taches (sans nuées). 

Lombardie. — On dés igne , sous la qualification de 
m i l a n a i s e s o u de l o m b a r d e s , les soies gréges de la Haute-
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I tal ie , et m ô m e celles d u F r i o u l et du T y r o l d o n t l e s 
nuances ont b e a u c o u p d 'éc la t . Les flotte de ce t t e p r o v e 
nance sont minces et ne p e u v e n t guè re se p a r t a g e r . 

Le système de croisure est en géné ra l le m ê m e q u ' e n 
F r a n c e . 

Le t emps n 'es t p l u s où l 'on r e p r o c h a i t à ces s o i e s d ' a 
voir u n fil p la t , u n t o u c h e r m o u et c o t o n n e u x . D e t r è s -
g rands progrès en filature on t été réa l i sés d a n s l a c o n 
t rée qu i nous occupe . Nous p o u r r i o n s c i ter t e l l e m a i s o n 
de Milan, p a r exemple , don t les g réges sont d e q u a l i t é 
supé r i eu re à tous éga rds , aussi b i e n p a r l a f e r m e t é , l a 
net te té et le b r i l l an t , que p a r u n e r é g u l a r i t é r e m a r q u a b l e 
au point de vue d u t i t re , de la t énac i t é et d e l ' é l a s 
t ici té . 

Piémont. — Les gréges de ce pays c o n t i e n n e n t d e 2 2 
à 23 p . 100 de g rès . L e u r s flottes, d o n t le d i a m è t r e n e d é 
passe pas 50 cen t imè t r e s , p e u v e n t se p a r t a g e r a i s é m e n t 
en trois fract ions, et sont d ' u n dév idage fac i le . D u r e s t e , 
les soies de P i é m o n t v i e n n e n t t r è s - p e u su r n o s m a r c h é s 
à l 'état de g réges ; nous les recevons p l u t ô t s o u s f o r m e 
d 'o rgans ins . El les jou i ssen t d ' u n e r é p u t a t i o n m é r i t é e . 

F r a n c e . — E n g é n é r a l , les gréges de F r a n c e n ' o n t 
q u ' u n e seule mise ou couche , ma i s fort é p a i s s e , e t p e u 
ven t a i sémen t se diviser en deux ou trois p a r t i e s . L e u r 
d i amè t re var ie de 58 à 65 cen t imè t r e s . 

Cévennes. — Les soies dés ignées c o m m e Cévennes p r o 
p r e m e n t dites sont d 'un t ouche r f e rme , et p r o d u i s e n t u n e 
sensat ion ana logue à celle d u sa t in . El les o n t u n a s p e c t 
t e rne et peu flat teur à la v u e , m a i s , p a r contrer, e l l e s s o n t 
t rès -nerveuses , pa r fa i t ement ne t tes et s ans d u v e t . C e s 

" gréges , don t le dévidage s'effectue d ' o r d i n a i r e t r è s - b i e n , 
sont p a r m i les p lus es t imées ; l e u r supé r io r i t é e s t d u e a u x 
soins donnés à la filature et à la perfect ion d e s m a c h i n e s 
employées . 

Les par t ies est et sud d u Gard fourn i ssen t a u s s i b e a u -
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c o u p d e soies, ma i s de qual i té infér ieure à celles des 
C é v e n n e s . 

D ' a p r è s M. Mar ty , la n a t u r e d u sol où croissent les 
m û r i e r s exe rce ra i t u n e g r ande influence sur la qual i té 
d e s c o c o n s . Selon lu i , les soies récoltées dans des p l a i 
n e s t r è s - a r r o s é e s et de végétat ion abondan te , ou sur des 
t e r r a i n s d ' a l l uv ion , seraient toujours duveteuses, coton
n e u s e s e t l égè re s , tandis que celles qui p rov iennent de 
r é g i o n s ca lca i res ou sablonneuses ne laisseraient r ien à 
d é s i r e r . I l pense q u ' u n e é tude plus approfondie de ces 
c a u s e s et d e l e u r s effets a m è n e r a i t nos filateurs à t ra i ter 
l e u r s c o c o n s de .maniè res différentes à la bass ine, selon 
l a n a t u r e de la r ég ion qui les a p rodui t s . 

Vivarais et Dauphiné. — S u r les deux rives du Rhône , 
l e s c o n d i t i o n s de t e r r a i n se t rouvan t être les m ê m e s , les 
g r é g e s p r é s e n t e n t des défauts ident iques . P a r le pliage et 
l e d i a m è t r e , l eu r s flottes sont semblables à celles des 
C é v e n n e s , m a i s el les en diffèrent u n peu pa r le toucher 
e t l ' a s p e c t . 

A l ' e s t d u d é p a r t e m e n t du Vaucluse et à son extrême 
n o r d , l e s so ies , c o n n u e s dans le commerce sous les noms 
d e s o i e s d u Luberon et de Valréas sont de b o n n e qual i té , 
l é g è r e s e t p e u cha rgées de duvet . A u cont ra i re , dans le 
m ê m e d é p a r t e m e n t , les campagnes r iches et fertiles de 
C a r p e n t r a s e t des P a l u d s , où l 'on récoltai t naguè re en
c o r e d e l a g a r a n c e , n e fournissent que des soies de valeur 
m o y e n n e , e s sen t i e l l ement duve teuses . 

Provence. — Sous la dénomina t i on de gréges de P r o 
v e n c e , o n c o m p r e n d les soies or ig inai res du Var et des 
B o u c h e s d u R h ô n e . El les passent géné ra l emen t pour du
v e t e u s e s , s u r t o u t celles des p la ines dont le ter ra in est fort 
a r r o s é (1). 

L e s g r é g e s des p l a ines de l a D u r a n c e sont très-colorées ; 

(1) A l'opinion si affirmative de M. Marty, quant à l'influence des 
c o n d i t i o n s du sol et du climat, sur la qualité des soies, il est à 
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celles d u V a r , a u con t ra i r e , pâ les et d ' u n t o u c h e r c o 
tonneux . 

Espagne. — Les soies de cet te con t r ée son t p r e s q u e 
toujours de c o u l e u r j a u n e . Celles qui n o u s e n a r r i v e n t 
ont été filées dans des é t ab l i s sements a p p a r t e n a n t à d e s 
maisons françaises, et v i e n n e n t se c o n s o m m e r sur l e 
m a r c h é de L y o n , où el les r iva l i sen t avec n o s p l u s b e l l e s 
gréges ind igènes . 

P o r t u g a l . — Bien que ce pays compte u n a s s e z g r a n d 
n o m b r e de m a g n a n e r i e s , il n e nous fourn i t p a s de s o i e s 
filées. Les cocons p r o v e n a n t des éduca t ions s o n t e x p é 
diés sur la p lace de Marsei l le p o u r y ê t re v e n d u s à n o s 
fílate u r s . 

Nota. — Nous avons essayé de d o n n e r u n a p e r ç u g é 
n é r a l des carac tères qu i d i s t i nguen t e n t r e el les les soies 
des diverses p rovenances , m a i s n o u s n o u s e m p r e s s o n s 
d 'a jouter que nos observat ions n ' o n t r ien d ' a b s o l u . 

Ainsi qu ' i l a été dit p lus h a u t , de g r a n d e s p e r t u r b a t i o n s 
se sont p rodu i t e s et se p r o d u i s e n t encore j o u r n e l l e m e n t 
dans l ' indus t r i e sér icicole de p lus i eu r s p a y s . E l l e s s o n t 
dues à deux causes p r inc ipa les : d ' abo rd à l a n é c e s s i t é 
où se sont t rouvés b e a u c o u p d ' é d u c a t e u r s , e n p r é s e n c e 
d u fléau qu i sévissait su r les vers à soie, d ' a l l e r c h e r c h e r , 
j u s q u e dans l ' ex t rême Or ien t , des g r a i n e s p l u s s a i n e s , 
qu i ont r e m p l a c é peu" à p e u les a n c i e n n e s r a c e s ; e t , e n 
second l i eu , à l ' i n t roduc t ion progress ive des m é t h o d e s 
et des appare i l s de dévidage per fec t ionnés d a n s les c o n 
trées les p lus lo in ta ines . 

De ces causes i l résul te que les différences d ' o r i g i n e 
des soies t e n d e n t à s'effacer c h a q u e j o u r d a v a n t a g e , e n 
m ê m e t emps que les p rodu i t s se r a p p r o c h e n t p e u à p e u 
d ' u n type c o m m u n , celui des be l les g réges d ' E u r o p e . 

propos de comparer les conclusions formulées par M. Robinet et 
que nous avons rappelées page 4b. 
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APPAREILS POUR MESURER LA TENACITE ET L'ELASTICITE DES SOIES 

N o u s a v o n s déjà pa r l é de ces apparei ls connus sous le 
n o m d e sérirnètres. I l en existe p lus ieurs , de formes et 
d e d i s p o s i t i o n s différentes. Tous consistent en u n système 
m é c a n i q u e , p e r m e t t a n t 
d e fixer, f a ib l emen t 
t e n d u e , u n e ce r t a ine 
l o n g u e u r d u fil à es
s a y e r , et d ' o p é r e r su r 
c e fil u n e t r a c t i o n p ro 
g r e s s i v e , j u s q u ' à ce 
q u ' i l y a i t r u p t u r e . U n 
d y n a m o m è t r e i n d i q u e 
c e t t e t r a c t i o n ex t r ême 
e n g r a m m e s * , t and i s 
q u ' u n e r è g l e divisée 
f a i t c o n n a î t r e l ' a l l on 
g e m e n t d u fil, a u m o 
m e n t o ù i l est v e n u à 
s e r o m p r e . 

L e s i n s t r u m e n t s de 
c e g e n r e les p l u s r é 
p a n d u s se c o n s t r u i s e n t 
à L y o n ; i l s son t ve r t i 
c a u x e t e m p r u n t e n t la 
f o r m e d ' u n e pe t i te a r 
m o i r e t r è s - a l l o n g é e . 

L a C o n d i t i o n de Pa r i s rig. 3 7 . 
e n p o s s è d e u n d ' u n e g r a n d e précis ion, établi par F roment . 
O n a d é j à v u p l u s h a u t le dessin de cet apparei l . Nous le 
r e p r o d u i s o n s ic i , en y j o i g n a n t quelques explications. La 
h a u t e u r to t a l e de l ' i n s t r u m e n t est de 1 mèt re (fig. 37). 

A l a p a n i e s u p é r i e u r e , abr i té dans le coffre, se t rouve 
l e d y n a m o m è t r e , don t la tige sai l lante porte l ' u n des 

PERSOZ. 2 0 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



boutons d 'a t tache S. Au-dessous , à une d i s t a n c e de 
50 cen t imèt res , est u n second b o u t o n A, s o l i d a i r e d ' u n e 
masse pesante ou char io t , qu i p e u t t o m b e r , le l o n g d ' u n e 
coulisse, dans l ' i n t é r i e u r d u coffre, ma i s d o n t l e m o u v e 
m e n t de chu te est r a l e n t i p a r u n e cha îne à c r é m a i l l è r e 
et u n r é g u l a t e u r à a i le t tes . 

Supposons que l 'on ai t fixé u n fil aux d e u x p o i n t s d'at
t ache S et A . Si on laisse descendre le c h a r i o t , i l e x e r 
cera u n e t rac t ion qu i i r a en a u g m e n t a n t j u s q u ' à la r u p 
tu re de ce fil. 

L ' a l l ongemen t est m e s u r é p a r u n i n d e x fixé a u c h a 
riot et qui p a r c o u r t u n e é c h e l l e g r a d u é e . L ' i n s t r u m e n t a 
été construi t de te l le sorte que le cha r io t s ' a r r ê t e de l u i -
m ê m e i n s t a n t a n é m e n t dès q u e le fil casse , ce q u i p e r 
me t de constater l ' a l l o n g e m e n t final. 

A cet effet, le b o u t o n d ' a t t ache A est *fixé à l ' e x t r é 
mi té d ' une pet i te pièce m o b i l e , en re l a t ion a v e c u n l e 
vier i n t é r i eu r qu i se r t de déc l ic . L o r s q u ' o n l ' a b a n 
donne à e l l e - m ê m e , el le s ' inc l ine aussi tôt de c ô t é et, p a r 
l ' i n t e rmédia i re d u lev ier , a r r ê t e le cha r io t . A u c o n t r a i r e 
elle le laisse descendre , q u a n d on la r a m è n e d a n s u n e 
position ver t ica le , posi t ion qu ' e l l e conse rve t a n t qu ' e l l e 
est soutenue p a r la tens ion d u fil. Un b o u t o n i n f é r i e u r 
T sert à me t t r e l ' appare i l tou t à fait a u r e p o s . 

P o u r procéder à u n essai, on re lève avec l a m a i n le 
char io t j u s q u ' e n h a u t de la coulisse et on t o u r n e l e 
bouton T du côté de l ' a r r ê t ; on fixe a lo r s l e fil a u x 
deux points d 'a t tache S et A (1), en lu i d o n n a n t u n e t e n 
sion t rès- légère, pu i s on m a n œ u v r e le b o u t o n T d u c ô t é 
opposé à celui de l ' a r r ê t et, s'il est n é c e s s a i r e , o n m a i n 
t ien t , u n ins tan t , b i e n ver t ica le la p ièce m o b i l e q u i p o r t e 
le bou ton A, p o u r facili ter le d é p a r t . 

(1) Une petite pièce accessoire, non représentée d a n s l a figure, 
maintient au repos la tige du dynamomètre, pendant q u e l ' o n 
attache le fil au bouton S. 
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L e c h a r i o t e n t r e aussitôt en m o u v e m e n t et l 'opérat ion 
s ' a c h è v e d ' e l l e - m ê m e , car , dès que le fil est r o m p u , la 
p i è c e m o b i l e r e t o m b e dans sa posi t ion nature l le et arrête 
b r u s q u e m e n t le char io t dans sa chu te . 

L ' i n d e x m o n t r e su r l ' échel le la téra le l ' a l longement 
p r o d u i t . 

D e s o n cô té , l ' a igui l le du dynamomèt r e p e r m e t d é l i r e 
s u r u n c a d r a n g r a d u é le poids de r u p t u r e , eii sorte que 
l ' o p é r a t e u r p e u t insc r i re à son aise les résultats ob tenus . 

L o r s q u ' o n veu t r e c o m m e n c e r l 'essai , on relève le cha
r i o t , p u i s o n r e m e t au zéro l ' a igui l le d u d y n a m o m è t r e , 
e n p r e s s a n t s i m p l e m e n t su r le bou ton P . 

A l a C o n d i t i o n de P a r i s , u n e opéra t ion au sér imètre 
c o m p r e n d dix épreuves successives. 

L e s fils à essayer sont envidés à l 'avance sur de petits 
c a d r e s e n cu iv re appelés mains (llg. 38), 
s e m b l a b l e s à ceux dont nous avons déjà 
d o n n é l e des s in page 50 . Ces cadres p o r 
t e n t 5 p a i r e s d ' é c h a n c r u r e s . On y dispose 
u n e c e r t a i n e l o n g u e u r de soie p rovenan t 
d e 5 m a t t e a u x différents de la m ê m e 
b a l l e . 

L a t é n a c i t é d ' u n fil é tant i ndépendan t e 
d e s a l o n g u e u r , les résul ta ts fournis p a r le 
d y n a m o m è t r e doivent être recuei l l i s d i 
r e c t e m e n t . 

E n ce q u i c o n c e r n e l 'é last ici té , c o m m e 
l ' o n a o p é r é s u r u n e l o n g u e u r de 50 cen
t i m è t r e s , i l f aud ra d o u b l e r les résul ta ts , 
si l ' o n v e u t c o n n a î t r e l ' a l l ongemen t cor
r e s p o n d a n t à 1 m è t r e . HP 

L e s essais de ténaci té et d'élasticité „. „„ 
l i g . 38 . 

p o r t e n t e n g é n é r a l su r des gréges , et 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r des organsins ou des t r ames . 

I l es t à r e m a r q u e r que , dans les épreuves faites su r u n e 
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m ê m e soie, il y a toujours moins d'écarts entre l e s r é 
sultats d e l à ténacité, qu'entre ceux de l 'é last ic i té . 

« Du reste, dit à ce propos M. Robinet, les chiffres n e 
« doivent pas différer entre eux de plus de 12 à 15 °/„, q u a n t 
« à la ténacité, ni de 30 °/„, quant à la ductilité. L o r s q u e 
« les différences sont plus considérables, on peut c o n s i d é r e r 
« la soie comme mauvaise ou mal filée. 

« Quant à la détermination absolue de la force e t d e la 
« ductilité d'une soie, il faut nécessairement, pour y p a r -
« venir, commencer par titrer cette soie t r è s - e x a c t e m e n t . 
« Il est évident, en effet, que la force est proportionnelle à la 
« grosseur du brin. 

« Voici la force et l'allongement que doivent p r é s e n t e r d e s 
« soies de bonne qualité, suivant leur titre : 

TITRES TITRES TÉNACITÉ D U C T I L I T É 

Cil on en en 
milligrammes. deniers (1). grammes. millimètres. 

400 8 24 100 
450 9 26 1 3 0 
500 10 30 140 
550 11 37 143 
600 12 42 145 
650 13 44 148 
700 14 46 1 5 0 
750 15 49 155 
800 16 50 1 6 0 
850 17 52 1 7 0 
900 GO

 

55 180 

« Ces chiffres étant des moyennes, quand une soie p r é s e n t e 
« un résultat inférieur, on doit la considérer c o m m e d é f e c -
« tueuse. 

« Quand une soie offre des résultats supérieurs, c ' e s t u n e 
« preuve qu'elle est de très-bonne qualité. » 

A not re t ou r , n o u s d o n n o n s q u e l q u e s e x e m p l e s d ' é 
preuves au sé r imè t re faites à la Condi t ion d e P a r i s . 

(1) L'auteur a admis que le denier valait 50 m i l l i g r a m m e s , c e 
qui n'est pas l'usage habituel en France, mais bien en I ta l i e . 
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M. Robine t est l u i - m ê m e l ' i nven t eu r d ' u n s é r i m è t r e 
avec lequel il a effectué ses n o m b r e u s e s e x p é r i e n c e s . D a n s 
cet i n s t r u m e n t qu i est t rès -a l longé , les points d ' a t t a c h e d u 
fil é tan t à u n m è t r e de d is tance , le d y n a m o m è t r e se t r o u v e 
établ i vers la pa r t i e i n f é r i eu re . E n h a u t se p l a c e u n e 
b o b i n e , su r l aque l le on a dévidé à l ' avance q u e l q u e s 
g r a m m e s de la soie à e x p é r i m e n t e r . 

D u res te , la disposition des appare i l s de ce g e n r e p e u t 
va r i e r à l ' infini . Ceux que nous venons d ' i n d i q u e r d o i 
vent être suspendus ve r t i ca l emen t con t re u n m u r , à 
la h a u t e u r j u g é e la p lus convenab le p o u r l e u r m a 
n i e m e n t . 

AI'I'AREIL POUR MESURER LA TORSION. COMPTKUR D'APPRÈTS-

I n d é p e n d a m m e n t de la g rosseur d u fil, q u i e s t d o n n é e 
pa r le t i t re , de la ténaci té et de l 'é last ici té , qu i s o n t i n d i 
quées pa r le s é r imè t r e , le fabr ican t a s o u v e n t i n t é r ê t à 
connaî t re u n au t re é l é m e n t , la tors ion . El le j o u e u n r ô l e 
assez i m p o r t a n t pa r l'effet qu ' e l l e p rodu i t d a n s l e g r a i n 
d 'un tissu ou dans u n e passemente r i e . De l à , l ' u t i l i t é d e 
pouvoir d é t e r m i n e r cette tors ion avec u n e c e r t a i n e e x a c 
t i tude . 

On y ar r ive a i sément à l ' a ide d ' u n a p p a r e i l f o r t 
s imple dit compteur d'apprêts (fig. 39) q u e les c o n s t r u c 
teurs de Lyon établissent p o u r cet usage s p é c i a l , et q u i 
est ins ta l lé d 'o rd ina i re dans u n e l ongue bo î te h o r i z o n t a l e . 

L ' i n s t r u m e n t p e r m e t de fixer u n e ce r t a ine l o n g u e u r d e 
fil à deux points d 'a t tache a et b, s i tués en r e g a r d l ' u n 
de l ' au t r e , su r deux tiges en m é t a l . L ' u n e d ' e l l e s , c e l l e q u i 
p o r t e s , est m a i n t e n u e à la d is tance v o u l u e , d a n s u n e p o 
si t ion inva r i ab l e , p a r u n ressort qu i t end à l ' é c a r t e r de 
Mais elle peu t se mouvo i r l é g è r e m e n t dans u n s e n s l o n g i 
t u d i n a l , lo r squ 'on presse u n b o u t o n p l acé s u r s o n p r o 
l o n g e m e n t . On a ainsi la faculté de r a p p r o c h e r a u b e s o i n . 
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COMPTEUR D'APPRÊTS. 3 H 

d e q u e l q u e s m i l l i m è t r e s , le point d 'a t tache a du point b. 
e t d e d é t e n d r e le fil. 

L a seconde t ige , au cont ra i re , peu t tourner su r e l le-
m ê m e et ê t re mise en rota t ion, soit dans u n sens, soit 
d a n s l ' a u t r e , à l ' a ide d ' u n e petite manivel le m. Grâce à u n 
s y s t è m e de roues den tées , chaque tour de cette manivel le 
p r o d u i t d ix tou r s de la tige mob i l e . 

U n d i sque c i rcu la i re , c o m m a n d é pa r le m o u v e m e n t de 
l a m a n i v e l l e , et por t an t deux graduat ions concentr iques 

Fig. 39 . — Compteur d'apprôts. 

e t d e sens con t ra i res , i nd ique cons tamment le n o m b r e de 
t o u r s effectués, en p résen tan t ses chiffres devant deux lu
c a r n e s ii ménagées dans l ' en t ab l emen t supér ieur d u 
c o m p t e u r . 

A v a n t de c o m m e n c e r l ' opé ra t ion , on m a n œ u v r e u n 
p e t i t b o u t o n s a i l l a n t / , de m a n i è r e à faire arr iver le zéro 
d e l ' u n e des g radua t ions sous l ' u n e ou l 'autre des lucar
n e s , s e lon le sens dans leque l on doit tourner , puis on 
m e t e n m o u v e m e n t la man ive l l e , de façon à détordre le fil 
e t à a m e n e r les bouts é lémenta i res à être paral lè les . On 
s ' a s s u r e q u ' o n a ob t enu exactement ce para l lé l i sme, en 
p r o m e n a n t , depuis le point d 'a t tache fixe a ju squ ' à l ' au t re 
e x t r é m i t é b du fil, u n e aiguil le d 'acier qui sert à écar-
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ter les bouts composan t s . Quelquefois on fac i l i t e l e u r 
séparat ion en pressan t su r le ressor t de la t i g e fixe, d e 
man iè r e à d é t e n d r e le fil. 

P o u r p e r m e t t r e à l ' o p é r a t e u r de su ivre a i s é m e n t s o n 
t ravai l , qui exige souvent une b o n n e vue et b e a u c o u p d ' a t 
ten t ion , le fond de la bo î te est occupé , s u r t o u t l ' e s p a c e 
compr i s en t re les points d ' a t t a che , p a r u n p e t i t c o u s s i n 
de velours ver t , é tabl i à d e m e u r e au -dessous d u f i l . Q u a n d 
ce lu i -c i est assez d é t e n d u p a r sui te de la p r e s s i o n d u r e s 
sort , il v ient r epose r su r le couss in , où l 'on p e u t s a n s p e i n e 
dissocier ses é l é m e n t s . 

Lorsque le fil est c o m p l è t e m e n t d é t o r d u , on p r e n d n o t e 
d u chiffre i nd iqué pa r le c a d r a n . C o m m e la d i s t a n c e e n t r e 
les deuxpo in t s d ' a t tache est de 50 c e n t i m è t r e s , o n o b t i e n t , 
en d o u b l a n t le r é su l t a t , l e n o m b r e de tours c o r r e s p o n d a n t 
à 1 m è t r e d u fil essayé. 

S'il ne s'agissait que de d é t e r m i n e r l a t o r s i o n o u l e 
tors de deux fils de g rége l ' u n su r l ' a u t f e , c o m m e d a n s 
le cas des t r a m e s , l ' opéra t ion sera i t a c h e v é e , m a i s s o u 
vent , a insi qu ' i l a r r ive p o u r les o r g a n s i n s , l e s d e u x fils 
sont aussi to rdus i so lément su r e u x - m ê m e s , a y a n t r e ç u c e 
qu 'on appel le u n filage, qu i est en sens c o n t r a i r e d e l a 
seconde torsion (1). Le p r o b l è m e n e se t r o u v e d o n c 
résolu qu ' à moit ié p a r l 'essai p r é c é d e n t . P o u r c o m p l é t e r 
l ' ép reuve , le fil étant dé jà d é t o r d u , on e n l è v e l ' u n d e s 
bouts composan ts , en le cassant à ses d e u x e x t r é m i t é s , 
puis on m e t le zéro de la seconde g r a d u a t i o n d u c a d r a n 

( 1 ) 11 est bon de faire remarquer que les termes de tors e t de 
filage sont exclusivement réservés, le premier à indiquer la t o r s i o n 
des fds composants l'un sur l'autre, le second la tors ion i s o l é e d e 
chacun de ces fils sur lu i -même; on désigne auss i ces d e u x 
genres de torsion sous la dénomination commune d'apprêts, e n l e s 
distinguant cette fois en premier apprêt (filage) et d e u x i è m e a p p r ê t 
{tors). De là le nom de compteur d'apprêts donné à l 'appareil d é c r i t . 
En terme de fabrique, l'opération ci-dessus est ce qu'on appel le la 
décomposition des apprêts. 
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e n r e g a r d de la lucarne cor respondante , et on fait t ou r 
n e r l a man ive l l e d u compteur en sens cont ra i re , afin de 
d é t o r d r e le b o u t res tant . 

L o r s q u ' o n opère su r u n organs in , il est indispensable 
q u e l a soie ait subi à l 'avance u n décreusage, pour que 
l ' o n pu i s se dissocier les b r ins de cocons du second bou t 
e t r e c o n n a î t r e le m o m e n t où, sous l 'action de la m a n i 
v e l l e , i ls sont devenus tout à fait para l lè les . Le résul tat 
d u fi lage s 'obt ient , cette fois encore , en doublant le 
ch i f f r e i n d i q u é p a r l ' i n s t rumen t . 

L a m a n i è r e de procéder est la m ê m e , que le fil 
s o i t composé de deux ou d ' un p lus g rand nombre d e 
b o u t s . 

C o m m e p o u r les essais au s é r i m è t r e , on place les 
é c h a n t i l l o n s de soie à expér imen te r sur des mains. 

C h a q u e opéra t ion comprend c inq épreuves successives ; 
l e r é s u l t a t est donné par l eu r m o y e n n e . 

P o u r la cui te des échant i l lons , on in t rodui t ces mains-
d a n s u n b a i n de savon b o u i l l a n t ; si l 'on a affaire à des 
o r g a n s i n s , on n e les y laisse que que lques minutes , si au 
c o n t r a i r e le fil à essayer est fort et t rès- tordu, comme d a n s 
c e r t a i n e s g r e n a d i n e s , u n e b o n n e d e m i - h e u r e au moins 
e s t i n d i s p e n s a b l e , car dans ce cas le décreusage a lieu 
p l u s dif f ic i lement . 

I l est r a r e q u e les écheveaux d 'une ba l le de soie, ou 
m ê m e les échevet tes d 'un seul m a t t e a u , aient reçu des 
a p p r ê t s pa r fa i t emen t un i fo rmes . On rencontre d 'ordi 
n a i r e des écar ts p lus ou moins impor tants dans les r é 
s u l t a t s des ép reuves , aussi b i en p o u r la torsion que p o u r 
l e f i l age . Ces différences p rov i ennen t , au tant de l ' imper
f e c t i o n des m a c h i n e s qui ont servi au moul inage , que 
d e l a nég l i gence des ouvr iè res chargées de les faire 
f o n c t i o n n e r . 

Af in q u ' o n puisse b i en se r e n d r e compte de ce g e n r e 
d ' e x p é r i e n c e , nous donnons ci-dessous le détail de q u e l -
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RE
S.

 

O R G A N S I N O R G A N S I N O R G A N S I N O R G A N S I N O R G A N S I N 

'g PAYS. PITS. PIEMONT. CHINE. CHINE' CHINB. 

g — 

es Tors. Filage. Tors. Filage. Tors. FI age. Tors. Filage. Tors. Filage. 

es 300 250 200 285 280 210 200 300 270 10 
*s 303 200 220 290 305 200 205 295 285 10 

310 250 225 295 310 230 225 290 300 15 
310 255 225 235 325 175 225 300 300 140 

1 315 245 240 290 345 220 245 290 315 180 

Moyenne 

surlmfctre. 610 504 444 558 626 414 440 590 596 130 

s O R G A N S I N P O I L T R A M E T R A M E » 
S C H A P P E . 

1 
Ö 

TUSSAH. CANTON. PAYS. CHINE. 

es Tors. Filage. Tors. Filage. Tors. Filage. Tors. Filage. Tors. Filage. 

IM
ET

ES
 

220 240 55 30 » 45 il 225 340 
230 245 55 » 40 45 » 225 350 

« 233 250 00 » 40 » 50 235 355 
240 250 60 40 » 50 » 235 355 

'S 240 275 60 55 » 50 240 360 

Mojenne 

s a r i mètre. 466 504 116 » 82 » 96 464 704 

Voici en ou t re , d 'après M. B ü r d e t , h a b i l e c o n s t r u c t e u r 
à Lyon, u n t ab leau i n d i q u a n t les carac tè res q u e p r é 
sen ten t d ' hab i tude les organs ins employés d a n s l a fa
br icat ion des p r inc ipaux tissus : 

ques opérat ions de décomposi t ion d ' apprê t s , faites à l a 
Condit ion de Par i s . 
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APPAREIL PHROSODYNAMIQUE. 315 

TISSUS PRINCIPAUX. TITHES. APPRÊTS. TÉNACITÉ. msnciTB. 

DKXl BRS. 1 er 2 t GIUMMK8. P. % 
Taffetas simple, or

gansin France . . . 

% 
Taffetas simple, or

gansin France . . . 25 à 27 500 à 550 380 à 420 90 è l l lO 20 à 22 
Taffetas double, or-

20 22 500 550 480 520 75 90 16 18 
Satin simple, organ-

26 26 28 500 550 320 360 90 110 20 22 
Satin double, organ-

20 22 500 550 480 520 75 90 16 18 
Velours , organsin 

25 27 550 à 600 300 360 90 110 18 22 
Velours , organsin 

35 41 440 500 300 360 120 125 18 20 
Peluche , organsin 

26 29 500 550 240 280 100 115 20 24 
P e l u c h e , organsin 

26 26 30 600 650 450 500 110 120 22 24 

Appareil phrosodynamique. 

I l n o u s res te à s ignaler u n i n s t r u m e n t fort ingénieux 
q u e Alcan avai t fait cons t ru i re p o u r son usage , il y a u n e 
v i n g t a i n e d ' a n n é e s , et qui est des t iné à r é u n i r en u n seul 
l e s d e u x systèmes d 'appare i l s q u e nous venons d 'exa
m i n e r ci-dessus. Cet i n s t r u m e n t p e r m e t de d é t e r m i n e r à 
v o l o n t é la tors ion ou la ténaci té et l 'élasticité de fils variés . 

O n t rouve ra sa descr ipt ion d a n s le Traité du Tra
vail des laines (T . I , p . 262 et suivantes) , dû au savant 
p ro f e s seu r . 
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CHAPITRE VI 

DÉGREUSAGE 

Préparation de la soie pour la teinture. 

Observations prél iminaires . — La S01C p e u t ê t r e e m 
ployée en t e in tu re sous trois états : décreusée, assouplie, 
ou écrite, c 'est-à-dire débar ras sée , à des degrés d i v e r s e t 
pa r des t r a i t emen t s spéciaux, des é l é m e n t s é t r a n g e r s q u i 
l ' a cc om pa gne n t (1). De là, en q u e l q u e sor te , t ro i s t y p e s 
dist incts , ayant c h a c u n son carac tè re p r o p r e et e x i g e a n t 
p lus ta rd des p récau t ions pa r t i cu l i è res , su ivan t l es d i f f é 
rentes couleurs qu 'on veu t l eu r d o n n e r . 

L a fibre d i m i n u e beaucoup de poids p a r le d é c r e u s a g e , 
moins pa r l 'assouplissage et enfin d ' u n e q u a n t i t é i n s i g n i 
fiante, q u a n d on la p r épa re p o u r la t e i n tu r e e n é c r u . 

1° Le décreusage s'effectue d 'o rd ina i r e à l 'a ide d u s a v o n 
boui l lant . C'est la mé thode la p l u s s imple e t , v r a i s e m 
b l a b l e m e n t aussi , la p lus a n c i e n n e . E n s u p p o s a n t q u e l ' o 
péra t ion ai t été b ien condui te , la ma t i è r e en t r a i t e m e n t 
a b a n d o n n e la presque totali té de son g rè s , t a n d i s q u e 
son fil devient soup le , doux et b r i l l a n t et, en u n m o t , 
p r e n d au p lus h a u t degré le ca rac tè re soyeux. 

2° Assouplissage. — Comme la soie déc reusée à f o n d 

(1) Voir Propriétés chimiques. 
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é p r o u v e u n e réduc t ion de poids t rès-notable et pe rd sur
t o u t de sa consis tance , q u e , pa r cont re , à l 'état éc ru , elle 
n ' e s t po in t p r o p r e à tous les usages, à cause de sa r a i d e u r 
e t d e son m a n q u e d 'éclat , les te in tur iers ont cherché à 
p r o d u i r e u n ar t ic le in t e rméd ia i r e ent re ces deux types 
e t n 'offrant pas les m ê m e s inconvén ien t s . 

T e l l e est l 'or ig ine d u souple, aussi n o m m é mi-cuit; il 
r é s u l t e d ' u n e opéra t ion p e n d a n t laquel le la soie ne cède 
p a s a u t a n t de ses p r inc ipes que lors de la cui te , mais d e 
v i e n t toutefois b e a u c o u p moins ra ide qu 'à l 'état na tu re l . 
E n m ê m e t e m p s que la fibre acquier t de la douceur , 
s o n fil se gonfle sens ib lemen t , ce qu ' i l faut r e g a r d e r 
c o m m e u n g r a n d avan tage . 

L ' i n v e n t i o n du souple a pr i s naissance en F r a n c e , au 
c o m m e n c e m e n t de ce siècle. P e u à p e u , ce procédé s'est 
r é p a n d u à l ' é t r ange r , en y subissant des modifications 
p l u s o u m o i n s impor tan tes . On pré tend que les Chinois 
l ' o n t c o n n u l ong t emps avant nous , ce qui n ' a r ien d ' i m 
p o s s i b l e . 

L ' e m p l o i ingén ieux qu 'on a su faire des souples, en 
l e s i n t r o d u i s a n t , comme t r ames , dans les tissus bon 
m a r c h é et m ê m e dans les étoffes de luxe , où elles sont 
r e c o u v e r t e s p a r u n e cha îne en soie cui te , a fait p r e n d r e à 
c e t a r t i c l e u n déve loppement ex t raord ina i re , sur tout de 
p u i s u n ce r ta in n o m b r e d ' années . 

L 'assoupl i ssage compor te p lus ieurs t ra i t ements , dont 
l e n o m b r e est s u b o r d o n n é aux effets que l 'on désire obte
n i r . I l n e fait p e r d r e à la fibre que de 4 à 8 pour 100 
d e son poids , en n e lu i en levan t , di t-on, que la rés ine , la 
m a t i è r e grasse , la cire et, en out re lorsqu 'on donne u n 
b l a n c h i m e n t , la ma t i è re co loran te , tandis qu' i l laisserait 
i n t a c t e s l ' a l b u m i n e et la gé la t ine . On aura i t tort de p r e n 
d r e ces indica t ions au pied de la le t t re . 

3° Q u a n t à \nsoie écrue, elle ne peut se t e indre , te l le 
q u e l l e , q u e dans u n peti t n o m b r e de cas ; pour la p l u -
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par t des couleurs , il faut lu i faire subi r u n b lanchiment 
p réa lab le . El le ne perd que fort p e u p a r cette prépa
ra t ion , de 1 à 2 p o u r 100 à pe ine , p a r teinture acide 
au craquant; quelquefois c e p e n d a n t j u s q u ' à 6 pour 100, 
pa r teinture sur savon. 

Sa r a ideu r et sa d u r e t é font qu ' e l l e n e convient pas 
p o u r la fabrication des tissus souples , ma i s qu'elle se 
prê te , au con t ra i re , fort b i en à celle des gazes, des 
blondes ou des étoffes qu i r é c l a m e n t u n aspect ferme et 
lourd . 

Remarque. — Ainsi que nous l 'avons v u ai l leurs, les 
soies d i m i n u e n t p lus ou moins de poids à la cuite, sui
van t l eu r p rovenance et les cha rges don t el les ont pu être 
addi t ionnées . Dans ce de rn i e r cas , l 'assouplissage suffit 
p o u r occasionner des per tes qu i s 'é lèvent jusqu 'à 12 
pour 100. Ces per tes sont a t ténuées p l u s ou moins 
pa r les é léments de cer ta ines cou leu r s , abst ract ion faite, 
b ien e n t e n d u , des cha rges nouve l les qu i sera ient ajoutées 
en dehors des opéra t ions de la t e i n t u r e , car , dans cette 
voie, la fraude va quelquefois fort loin et déconcerte 
toutes les prévis ions . 

Nous allons passer en revue avec que lques détails ces 
divers modes de p répa ra t ion de la soie, en examinant 
d 'abord les méthodes qui sont suivies dans les ateliers en 
F rance . 

Décreusage. 

Bien que le décreusage puisse , à la r i g u e u r , se bor
ner à u n seul t r a i t emen t , il c o m p r e n d hab i tue l l emen t deux 
opérat ions pr inc ipa les que l 'on d is t ingue sous les noms de 
dégommage et de cuite, opéra t ions n e différant d'ailleurs 
l ' une de l ' au t re que p a r le degré de t e m p é r a t u r e des bains 
employés , pa r la m a n i è r e dont les soies se trouvent 
immergées , enfin p a r la d u r é e des i m m e r s i o n s . 

Dégommage. — Ce t r a i t emen t a p o u r effet de ramollir 
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d 'abord la fibre soyeuse, de faire péné t r e r dans ses pores 
le l iquide savonneux, et de lu i enlever la presque totalité 
de son grès . 

On commence pa r enfiler deux à deux su r des bâ tons 
des ma t t eaux ou pantes de soie du poids de 300 à 400 
g r a m m e s . Le dégommage s'effectue à 90° - 95° de cha
leur , sur des chaudiè res ou barques rec tangula i res , en 
cuivre , chauffées pa r des serpent ins et dans lesquelles 
on a in t rodu i t , p o u r 100 part ies de soie, 30 à 35 part ies de 
savon b l anc de Marsei l le , su ivant la dure té des eaux 
qu 'on emploie . 

E n effet, l o r squ ' une eau a donné u n t rouble pa r le 
savon, on est obl igé, p o u r redissoudre le précipi té , 
d 'ajouter à c h a u d dans le b a i n u n e quant i té p lus consi
dérable de cet agen t . 

I l est superflu de faire ressor t i r l ' avantage que l 'on 
trouve à cor r iger toujours les eaux à l 'avarice et à les ame
ne r à u n degré de pure té qui dispense d 'employer du savon 

•sans u t i l i té . 
Quand l ' eau est t rès -ca lca i re , certains te in tur iers c o m 

m e n c e n t p a r i n t rodu i r e dans la chaud iè re une quant i té 
convenable de ca rbona te de soude avec u n peu de sa
von et por t en t à l ' ébul l i t ion . De cette façon, ils font ras
semble r à la surface, sous forme d ' écume , les précipités 
calcaires et magnés iens , que l 'on peu t enlever faci lement 
avec u n e raquette, sorte de tamis en toile fixé à un long 
m a n c h e en bois , ou encore avec u n e écumoire en cu ivre . 
Cette m é t h o d e est déjà fort bonne ; cependant il en est qui 
pour cer ta ines eaux conv iennen t mieux encore (Voir la 
fin du p résen t chapi t re ) . 

P o u r en r even i r au d é g o m m a g e , on fait reposer les 
bâtons t r ansve r sa l emen t su r les bords de la chaud iè re , 
de façon que la soie p longe le p lus possible dans le b a i n . 
De t emps en t e m p s , on t o u r n e les ma t t eaux , afin 
d ' i m m e r g e r a l t e rna t i vemen t toutes leurs par t ies . C'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce qu 'on appel le lisser les pantes (1). On évite de laisser 
a r r i v e r le l iquide à l ' ébul l i t ion , de p e u r que p^r son 
mouvemen t il ne fasse e m m ê l e r la soie. 

Dans cette p r e m i è r e opéra t ion , la fibre devient d 'a
bord poisseuse, g luan te , puis p e r d p resque tout son grès 
e t sa l i t beaucoup le savon. Aussi j u g e - t - o n souvent oppor
tun de la faire passer dans u n e seconde et m ê m e dans une 
t rois ième chaud iè r e , p o u r la net toyer p lus à fond; d'où 
l 'expression de bains de repassages. L 'opéra t ion dure 
chaque fois de 20 à 25 m i n u t e s . 

Les ba ins de repassages ne sont employés que pour des 
ar t ic les destinés à être mis en b l a n c ou en couleurs t rès-
c la i res , rose, bleu de ciel, e tc . La quan t i t é de savon qu'on 
y in t rodui t est beaucoup m o i n d r e que dans la première 
c h a u d i è r e , elle équ ivau t à pe ine à la moi t i é . 

Quand la soie doit recevoir des cou leurs moins délicates, 
t e l l c s q u e ^ m , lilas, paille, ponceau, e tc . , u n seul repassage 
est suffisant. 

On peu t m ê m e s'en d i spense r a b s o l u m e n t , lorsqu ' i l 
s 'agit de te indre en couleurs foncées, et su r tou t en noir. 

11 est b i en e n t e n d u que le ba in de d é g o m m a g e et les 
bains de repassages ne res tent pas sans emplo i , pour avoir 
servi u n e fois. Q u a n d les pan tes in t rodui tes dans u n bain 
neuf ont été re t i rées , on les r e m p l a c e p a r u n e au t re mise, 
o u barquée, c 'es t -à-dire pa r u n e nouve l le quant i té de 
soie disposée de m ê m e , et ainsi de sui te , j u squ ' à ce 
q u ' o n ait opéré le d é g o m m a g e de toute la par t i e . 

Comme les ma t t eaux passés les p r e m i e r s sortent avec 
le p lus de b l a n c h e u r , on a soin de t ra i te r d 'abord ceux 
q u i sont destinés à ê tre teints en b l a n c et de prendre 
les suivants dans l 'o rdre que nécessi tent les couleurs les 
plus dél icates . 

On a r e m a r q u é que , p o u r ob ten i r de t r ès -beaux blancs 

(I) On dit souvent aussi User, Usage, sans doute d'après une 
prononciation vicieuse. 
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il y avait avantage à mul t ip l i e r le n o m b r e des ba ins 
et à r é d u i r e la du rée de chacun d 'eux. M. Guinon 
a t t r ibue à la mat iè re colorante a b a n d o n n é e par la soie 
la faculté d ' absorber l 'oxygène de l 'a i r , sous l ' inf luence 
de la solution savonneuse , et de s 'un i r à nouveau à la fibre 
avec u n e p lus g r ande ténac i té . De là, selon l u i , l 'u t i l i té 
de séparer , le p lus p r o m p t e m e n t possible, les pantes du 
contact des ba in s déjà chargés de grès . 

Cuite. — Cette seconde opérat ion a p o u r b u t d 'en lever 
à la soie les de rn iè res por t ions des mat ières gélat ineuses 
et cireuses qu 'e l l e cont ient encore , tout en lu i d o n n a n t 
de la souplesse et d u b r i l l a n t . A cet effet, après avoir 
dragué les m a t t e a u x a u sort ir d u dégommage , c 'est-à-
dire les avoir essorés dans u n hydro-ext rac teur , on les 
tend (en t e r m e du mé t i e r , on dresse la cuite,) puis on 
les dispose dans des saches oupoches en grosse toile, pou
vant en r en fe rmer env i ron 15 k i log rammes . 

L 'emplo i des saches a pour b u t d 'éviter que les soies ne 
s ' emmêlent dans le b a i n bou i l l an t où l 'on va les i n t ro 
duire . Ce bain est p r é p a r é dans u n e g rande chaudiè re 
ronde chauffée, tantôt à la vapeur , pa r l ' in te rmédia i re 
d 'un double fond et tantôt à feu n u . O n y a mis à l ' a v a n c e . 
pour 100 par t ies des soies, destinées à y passer pa r por 
tions successives, 5 à 600 par t ies d 'eau et 25 à 30 part ies 
de savon. 

Quand la c h a u d i è r e est en p le ine ébul l i t ion, on y 
plonge les saches et, à l 'aide de fortes ba r res en bois , on 
les i m m e r g e avec soin dans le l iqu ide . Il faut les r e 
muer c o n s t a m m e n t , afin de r enouve le r la solution sa
vonneuse et d 'évi ter q u ' e n res tan t u n certain temps en 
contact avec la paro i méta l l ique , elles ne s'y b rû len t avec 
une par t ie de l e u r con tenu , ce qui est surtout à c ra indre 
dans le système du chauffage à feu n u . 

P o u r p r é v e n i r ce gen re d 'accident , il est ut i le d ' e n t r e 
tenir le ba in au bouillon. Un mouvemen t cont inuel se 
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produi ta ins i dans la chaud iè re , le l iquide s'élève du fond 
avecforce,j»o?«se, c o m m e disent les ouvr iers , et, pa r cette 
poussée, ag í t e l e s sacs et les e m p ê c h e d 'a t tacher . Lorsque 
l 'eau cesse de boui l l i r , on doit at t iser le f eu ; si, au con
t ra i re , elle tend à déborder pa r suite d ' u n e ébul l i t ion tu 
mul tueuse , il faut ajouter aussitôt de l 'eau de savon froide 
ou t iède. C'est s eu lemen t en cas de nécessité absolue que 
l 'on verse de l 'eau froide; encore ne faut-il le faire qu'avec 
p récau t ion , car l ' ébul l i t ion v e n a n t à s ' a r rê ter tout à fait, 
les sacs sera ient exposés au m ê m e accident . · 

Le chauffage à la vapeur , très-facile à rég ler , ne donne 
pas l ieu à tous ces inconvénien t s . Cependan t , afin d'é
vi ter p lus sû r emen t le contact des poches avec la chau
dière , on adapte souvent dans cel le-ci u n panier en 
cuivre percé de t rous , qu i est m a i n t e n u à que lques cen
t imètres de ses parois . D ' u n au t re côte, p o u r prévenir le 
débordemen t , on a recours à u n e chaud iè re élevée, de 
l'orme sphér ique ou m ê m e el l ipsoïdale , dont la partie 
supér ieure , s u r p l o m b a n t le b a i n , empêche les projec
tions du l iqu ide . L'orifice est s u r m o n t é en outre d'un 
la rge collet évasé. 

Après 25 ou 30 minu t e s d ' ébu l l i t ion dans la chau
dière (1), on re t i re les saches, on t o rd les pan tes et on les 
r ince , soit dans de longues b a r q u e s en sapin , où circule 
u n couran t d ' eau l imp ide , soit à la r iv iè re . Ensuite on 
dresse à nouveau la soie, c 'est-à-dire qu ' on la secoue, en 
t rava i l lan t à la cheville les ma t t eaux qu i ont été plus ou 
moins emmêlés pendan t la cui te . 

Dans cet état, la fibre est p rop re à recevoir des couleurs 
foncées ou moyennes ; mais , p o u r pouvoir la te indre en 
b l anc ou en nuances claires, il est nécessaire de la b lan-

(1) Cette durée d'immersion s'applique à des soies fines; elle 
varie beaucoup avec la nature des articles à traiter et le nombre 
des bains de repassage. Ordinairement elle s'élève à deux heures 
environ, et même au delà, pour les soies retorses. 
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chir à l 'acide sul fureux, ou, selon l 'expression consacrée , 
de la soufrer (1). 

Observations. — Roard a r e m a r q u é que la soie, déjà d é 
barrassée p a r le décreusage des mat iè res qui masqua i en t 
sa b l a n c h e u r et son b r i l l an t , pe rd , p a r l 'action exagérée 
du savon, les qual i tés qu 'e l le avait d 'abord acquises ; 
elle devient t e r n e , ra ide , t e in tée , et en out re s'affaiblit. 

Il cite à ce sujet une expérience conc luan te . Lorsque 
l'on décreuse dans u n m ê m e ba in de savon plus ieurs 
échant i l lons de soie dont le poids a été dé t e rminé avec 
précision à l ' avance , et que l 'on con t inue à chauffer ce 
ba in , après qu ' i l a achevé son rôle u t i l e , on constate le 
fait su ivant : les divers échant i l lons re t i rés successivement 
e tà des in te rva l l e s de temps égaux , pu is r incés et amenés 
à u n m ê m e état de dess icca t ion , composent , au double 
point de vue de la n u a n c e et du poids , une série r égu l i è re . 

Celui qu i a boui l l i le moins l ong t emps est le p lus b l anc 
et le p lus b r i l l a n t ; il a aussi le m o i n s d i m i n u é de poids. 

Ainsi , p a r u n contact pro longé avec le ba in de d é e r c u -
sage, la soie cui te fixe une pet i te pa r t i e de la mat ière 
colorante du grès et a b a n d o n n e , au con t ra i r e , soit au sa
von, soit m ê m e à l 'eau seule, une propor t ion appréc iable 
de sa p r o p r e subs t ance . 

Il est donc p r u d e n t de ne faire boui l l i r les m a t t e a u x q u e 
le temps nécessa i re pour les décreuser complè tement et 
de ne les s o u m e t t r e , d u r a n t les opérat ions de la te in ture , 
qu'à des t e m p é r a t u r e s peu élevées. On fera b ien aussi de 
res t re indre l ' emplo i du savon, toutes les fois qu 'on n ' au ra 
pas besoin d 'a r r iver au b l a n c parfai t . 

Il est constant que les observat ions faites par les pra
ticiens, d e p u i s u n cer ta in n o m b r e d ' années , on t condui t 
à abréger b e a u c o u p la du rée d u décreusage. 

Les soies qu i , à la cui te , d o n n e n t d i rec tement le b l a n c 

(1) Toutefois, avec certaines matières, telles que les soies Sina, 
on fait de beaux blancs, sans soufrage, par une simple teinture. 
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le plus p u r sont, après les écrus t rès-blancs, les écrus 
j aunes d 'une be l le cou l eu r d 'or . Toutes celles d 'un aspect 
te rne et dans lesquelles la g o m m e a déjà subi u n change
m e n t d 'état , fournissent de moins bons résul ta ts , à moins 
qu 'on*ne les ait exposées en écru à l 'act ion du gaz sul
fureux. 

P o u r décreuser cer ta ines soies, et n o t a m m e n t l e s t â 
mes Chine-Chine qui sont en géné ra l chargées , quelques 
te in tur ie rs ont l ' hab i tude de ne p rocéde r au dégommage 
qu 'avec des ba ins de savon ayant déjà servi p lus ieurs fois. 
A tort ou à ra ison, ils p r é t e n d e n t que , s'ils opéra ient avec 
u n ba in neuf, le grès de la soie dev iendra i t d ' une téna
cité ex t rême et ne pou r r a i t p lus s 'enlever . D 'après cette 
hypo thèse , la g o m m e de soie en solut ion concent rée au
rai t u n e action p lus éne rg ique que le savon sur les ma
tières composant la c h a r g e . 

Au point de vue du ma té r i e l , les atel iers semblen t de
voir sous peu se t r ans fo rmer d ' une m a n i è r e importante . 
E n effet, depuis que lque t emps , MM. Corron et Vignat 
de Sa in t -É t i enne font toutes les opéra t ions de décreusage 
et de t e in tu re m é c a n i q u e m e n t et dans des ba rques . 

Les bâtons por tan t la soie sont placés sur u n châssis 
qui peut , à la volonté de l 'ouvr ie r , s 'élever ou s'abaisser 
et être an imé d 'un m o u v e m e n t de va-e t -v ient . Ainsi se 
t rouve supp r imé l ' inconvénien t qu i résul te de l ' intro
duct ion des soies dans les poches . 

P o u r ne pas être obligé de r e t i r e r et de remet t re à 
p lus ieurs repr ises les pan tes sur les bâ tons , on a con
strui t à Lyon des essoreuses qui p e r m e t t e n t de recevoir 
les soies avec les bâtons m ê m e s . Cette disposition, outre 
qu 'e l le évite la fatigue des ma t i è re s , p rocu re u n e grande 
économie de t emps et de m a i n - d ' œ u v r e . 

Une essoreuse du m ê m e gen re , i nven t ée pa r M. Corron, 
a été appl iquée pa r lu i à la te in ture (1). 

(1) Brevets n°B 118,701 et 118,702. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Soufrage. 

La soie qu ' on doit soufrer est lavée au sort i r de la 
chaud iè re de cuite et suspendue , encore moui l l ée , su r 
des hâ tons qu 'on in t rodu i t dans de peti tes c h a m b r e s où 
se dégage du gaz sul fureux. A Lyon, on a uti l isé, p o u r y 
établ i r des soufroirs, les parois de rochers qui bo rden t le 
cours de la Saône . D 'o rd ina i re , on const ru i t pour cet 
usage des salles en maçonne r i e que l 'on tapisse que lque 
fois encore de p l o m b . L 'essent ie l est que ces enceintes 
soient pa r fa i t emen t closes et à l ' ab r i des influences exté
r ieures . Des ouver tures do iven ty être m é n a g é e s , de façon 
à ce que l 'on puisse vent i le r la pièce lorsqu 'on veu t y 
péné t re r , l 'opéra t ion u n e fois t e r m i n é e . 

Les ma t t eaux sont rangés côte à côte, et à d'assez fai
bles dis tances . Q u a n d tout est p rê t dans la c h a m b r e , on y 
a l l u m e d u soufre qu 'on fait b r û l e r , soit dans u n e te r 
r ine en fonte, c o m m e cela a l ieu à Lyon , soit dans la ca 
vité d 'une g r a n d e p i e r r e , c o m m e on le pra t ique en Suisse, 
su ivant les r ense ignemen t s que nous avons trouvés dans 
l 'excel lent ouvrage techn ique de M. P h i l i p p e David , 
t e in tur ie r à Bâ le . 

D 'après cet a u t e u r , on p r e n d 500 g r a m m e s de soufre 
pour 10 k i logrammes de soie ; on le concasse en m o r 
ceaux, avan t de l ' i n t rodu i re dans la cavité de la pierre ; 
puis on y me t le feu, tantôt avec u n fer rouge que l 'on 
plonge dans la masse et qu 'on y a b a n d o n n e , tantôt , ce 
qui est p ré fé rab le , en a l l u m a n t à pa r t u n fragment de 
la ma t i è re , p o u r en faire t o m b e r les gouttes enf lammées 
sur le con tenu de la p i e r r e . P a r l ' a l lumage au moyen d u 
fer rouge , on s'expose à ce que de petites part ies de sou
fre ou de sulfure de fer soient projetées, salissent la soie, 
la tachent ou m ê m e la b r û l e n t . 

Aussitôt que toute la masse est en feu, on ferme so-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l i demen t la por te et on la clôt d ' u n e m a n i è r e hermét ique 
avec des b a n d e s de bo i s . L 'ouvr ie r doit se re t i r e r sans 
re ta rd , a u t a n t p o u r l u i - m ê m e que dans l ' i n t é rê t de la fi
b r e q u i , si la c h a m b r e restai t ouver te , serai t exposée à se 
p iquer de pet i tes taches rouges . La combus t ion du soufre 
cont inue u n cer ta in t e m p s , puis se ra len t i t et s 'arrête, 
dès que l ' a tmosphère de l ' ence in te est t r o p appauvrie 
d 'oxygène. Le rés idu que l 'on r e t r o u v e solidifié dans la 
p ie r re peu t être b r i sé et b r û l é avec u n e addi t ion de sou
fre frais. 

Le soufrage du re 20 , 30 , 40 h e u r e s , su ivan t que l'on 
veut obteni r de la soie p lus ou moins b l a n c h e . Le moment 
venu , on ouvre la c h a m b r e , on y d é t e r m i n e u n e ven
ti lation énerg ique pour r enouve le r l ' a i r et on ret ire les 
mat teaux qu 'on désoufre, en les l i ssant s implemen t sur 
des ba rques pleines d ' eau . 

Comme u n e douce c h a l e u r favorise l ' ac t ion de l'acide 
sul fureux, certains t e in tu r i e r s p r e n n e n t la précaution, 
d u r a n t les saisons froides, d ' en t r e t en i r dans les soufroirs 
u n e peti te c i rcula t ion de v a p e u r à t ravers des tuyaux. 
On peut m a i n t e n i r de cette façon la t e m p é r a t u r e requise ; 
mais il faut éviter avec g r a n d soin de la dépasser sous 
peine d 'acc idents . 

Dans son Traité de Chimie appliquée aux Arts, M. Du
mas fait r e m a r q u e r que cette m é t h o d e de b lanch imen t 
laisse à dés i re r pour p lus ieurs motifs : 

« 1° Il se forme toujours, dans un aussi grand espace et en 
« présence de l'eau, de l'acide sulfurique qui altère la soie, 
« si, par quelque circonstance, la température s'élève un peu 
« t r o p . 

« 2° Le travail est loin d'être méthodique, puisqu'à chaque 
« opération on est obligé de chasser l'acide sulfureux, pour 
« entrer dans la chambre et pour renouveler la soie : II y a 
,« donc perte de temps, d 'emplacement et d'acide sulfureux. 

J< Le service des ouvriers est désagréable, puisqu'ils sont 
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« obligés à chaque nouvelle opération de pénétrer dans la 
« chambre dont il est impossible de chasser tout l'acide 
« sulfureux. » 

Bien que ces observations r e m o n t e n t à 1846, nous ne 
croyons pas q u ' a u c u n e amél iora t ion se soit p rodu i te , qui 
a t ténue d ' une m a n i è r e sérieuse les inconvénients s igna
lés ci-dessus. 

E n ce qui concerne le service des ouvr iers , M. David, 
moins sévère dans son apprécia t ion que M. D u m a s , 
p ré tend que si , à la vér i té , le gaz sulfureux absorbé 
en forte q u a n t i t é , agit d 'une man iè re énergique sur 
les organes de la respi ra t ion, il est loin d 'être aussi 
dangereux qu ' on veut b ien le d i re , une fois di lué dans 
beaucoup d ' a i r . Ce pra t ic ien affirme que , dans les g rands 
é tabl issements où u n personne l spécial est affecté à c h a 
que opérat ion en par t icul ier , on t rouve souvent des ou
vriers qu i , p e n d a n t toute l ' année , suspendent de la soie 
dans les soufroirs et l 'en re t i ren t , sans cesser de j o u i r 
d 'une excel lente santé . Il en a c o n n u q u i , pendan t dix et 
m ê m e douze ans , avaient été occupés dans les c h a m b r e s 
à soufrer, sans être a u c u n e m e n t incommodés de ce ser
vice. E n ou t r e , il fait r e m a r q u e r que l 'acide sulfureux est 
moins d a n g e r e u x p o u r les p o u m o n s que le chlore « a u 
que l , d i t - i l , on peu t cependan t s ' accoutumer aussi t rès -
b ien , sans éprouver d ' indisposit ions sérieuses, q u a n d il 

. est d i lué dans beaucoup d 'a i r . » 

D 'après M. D u m a s , on emploie quelquefois aussi p o u r 
le soufrage 

« un appareil composé d'une très-grande armoire plus 
« longue que large, divisée dans sa hauteur par cinq ou six 
« tablettes .horizontales. D e s portes latérales servent à in-
« traduire et à retirer la soie à chaque étage de tablette. 

« L 'acide sulfureux se produit à part dans un petit four-
« neau en fonte, bien clos et muni de portes fermant exacte 
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« ment . Un tuyau en tôle, d 'une hauteur suffisante pour 
« produire un tirage, conduit le gaz du poêle en fonte dans 
« une caisse à fermeture hydraulique où l'acide sulfureux, 
« en léchant la surface de l 'eau, se débarrasse de la petite' 
« quantité d'acide sulfurique produite dans la combustion 
« du soufre. 

« Un second tube conduit le gaz épuré h la partie supé-
« rieure du soufroir, c'est-à-dire dans l'espace libre ménagé 
« au-dessous de la tablette la plus élevée. Arrivé à l'extrémité 
« de ce premier compartiment, une ouverture ménagée dans 
« la tablette permet au gaz de passer dans l'étage inférieur, 
« et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la partie la plus 
« basse du soufroir. 

« L'excès d'acide sulfureux sort du dernier compartiment, 
« se rend par un tube sous la grille du poêle en fonte, et ar-
« rête par conséquent la combustion du soufre, au besoin. 

« Le fourneau à produire l'acide sulfureux doit être placé 
« à un étage inférieur, afin que la cheminée qui conduit ce 
« gaz à l'appareil ait une hauteur suffisante pour donner au 
« gaz décolorant une impulsion qui l'oblige à s'introduire 
« dans le soufroir et à en suivre toutes les sinuosités. » 

Traitement des souples. 

Ce t ra i t ement , exécuté d 'une m a n i è r e complj>te"j com,-
prend plus ieurs part ies qui sont : 

1° Le dégraissage. 
2° Le b l a n c h i m e n t . 
3° Le soufrage. 
4° L 'assouplissage (1). 
I l est à r e m a r q u e r que , p a r l 'assouplissage l îèarHtf ' 

n u a n c e na tu re l l e de la soie n 'es t que peu modifiée ; q u e , 
pa r sui te , si l 'on a à p r é p a r e r des ar t icles p o u r la t e in 
ture en couleurs t e n d r e s , il faut faire p récéde r l 'opéra-

(1) Quelquefois on se borne à la première opération et à la der
nière. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t ion d 'un b l a n c h i m e n t appropr i é . Les soies souples p e u 
vent donc se diviser d 'abord en deux catégories , les 
non-blanchies et les blanchies, et ces de rn iè res , à l eu r t ou r , 
en souples demi-blanc, pour les couleurs moyennes , et 
souples blanc-blanc, pour les nuances tout à fait c la i res . 
Les t ra i t ements que nécessi tent ces diverses sortes sont 
e u x - m ê m e s différents. E n t e rme de mé t i e r , la soie assou
plie s 'appelle le souple. 

Nous supposerons , p o u r plus de généra l i t é , q u ' i l s 'a
gisse de p r é p a r e r des soies souples blanchies. Voici de 
que l le man iè r e on les t rai te hab i tue l l emen t à Lyon et a 
S a i n t - E t i e n n e . 

1° Dégraissage . — L a soie est passée dans u n p r e m i e r 
ba in chauffé à t iède, et mon té à raison de 10 part ies de sa
von pour 100 de soie; la t e m p é r a t u r e est portée à 2 5 , 30 
ou m ê m e 35 degrés . On y laisse sé journer la fibre p e n 
d a n t une h e u r e ou deux, en la l issant trois ou qua t re fois 
et de préférence ent re deux bâ tons , pour b i en la m o u i l l e r 
en l ' e x p r i m a n t ; on dit alors qu 'on la sabre. E n r éa 
l i té , ce b a i n a moins pour effet de dégra isser la soie, 
comme l ' i nd iquera i t le t i tre de l ' opéra t ion , que de g o n 
fler les b r i n s de la fibre et, en ouvran t ses pores , de la 
b ien p r é p a r e r aux opérat ions subséquen tes . 

A ce p r e m i e r ba in de savon en succède u n second 
s emb la b l e , dans l eque l on répète les m ê m e s m a n i p u l a 
t ions , puis on lave et on procède au blanchiment. 

2° B lanchiment . — Les te in tur ie rs appe l len t bain de 
blanchiment, ou s i m p l e m e n t blanchiment, une eau r é 
ga le p r é p a r é e en m é l a n g e a n t 5 par t ies d 'acide c h l o r h y -
d r i q u e avec 1 par t ie d 'ac ide n i t r i que . Avant d 'ê t re e m 
ployé, ce m é l a n g e est a b a n d o n n é dans des tour ies , 
p e n d a n t au moins q u a t r e ou cinq j o u r s , à u n e douce 
c h a l e u r , 25 degrés e n v i r o n . Lorsqu 'on veut s'en servir , 
on l ' é tend de b e a u c o u p d 'eau , de façon à l ' a m e n e r à m a r 
q u e r 2°,5 à 3° B a u m e , ce qu i correspond à une propor-
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t ion de 20 l i t res d u m é l a n g e ci-dessus pour 300 l i tres 
d 'eau. Cette d i lu t ion s 'opère dans de g randes auges rec
tangula i res , ta i l lées dans des blocs de roche sil iceuse, ou 
dans des b a r q u e s en sapin . 

Le l iquide doit avoir u n e t e m p é r a t u r e comprise entre 
20 et 35°. Les ma t t eaux étant placés sur des bâ tons , on 
les p longe dans le b a i n et on les m a n œ u v r e sans cesse, 
en les l issant r a p i d e m e n t et en les p r o m e n a n t d 'une ex
t rémi té à l ' au t re de la cuve . 

D 'o rd ina i r e , l 'opéra t ion exige u n qua r t d ' h eu re , mais 
elle est souvent t e r m i n é e en dix m i n u t e s et m ê m e en 
moins de temps encore , selon les c i rconstances . 

Aussitôt que le b l a n c h i m e n t est achevé , il faut enlever 
la soie, car u n séjour t rop pro longé dans l 'acide lui serait 
fort p ré jud ic i ab le . Après s 'être décolorée par t ie l lement , 
elle se te indra i t b ien tô t en j a u n e , et cela d 'une façon 
i r r é m é d i a b l e . Ce t r a i t emen t d e m a n d e donc u n e grande 
a t tent ion. I l est évident qu ' i l ne faut j a m a i s passer en
semble au b l a n c h i m e n t des soies de n a t u r e différente, ne 
se décoloran t pas avec la m ê m e rapidi té (1). 

Dès que l'effet désiré est a t te int , on re t i re les mat teaux 
et on les i m m e r g e successivement dans deux barques 
rempl ies d 'eau , afin d ' en leve r sans re la rd le l iquide acide 
a d h é r e n t . On les soumet ensui te à l 'act ion de l 'acide 
sulfureux. 

3 U Soufrag-c. — Nous ne r ev iendrons pas sur les détails 
de cette opéra t ion . On laisse sé journer la soie dans les 
c h a m b r e s p lus ou moins long temps , su ivant Je degré de 

(1) A raison de ces difficultés, il peut être préférable d'opérer à 
froid, comme le font certains teinturiers, quitte à prolonger la 
durée du blanchiment. — La maison Guinon, Marnas et Bonnet, de 
Lyon, a remplacé avec avantage la préparation ci-dessus par un 
bain additionné A'acide azoto-sulfurique, produit obtenu en faisant 
absorber des vapeurs nitreuses par de l'acide sulfurique concentré. 
— On a essayé également l'emploi du chlorate de potasse en pré
sence d'acides minéraux. 
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b l a n c h e u r que l 'on veut obteni r . A sa sort ie , elle est cas
sante et p résente u n toucher r u d e . 

A° Assouplissait-. — I m m é d i a t e m e n t après avoir été 
soufrée, la soie subit , sans lavage p réa lab le , le t r a i t emen t 
de l 'assoupl issage, qui consiste en u n e immers ion pro lon
gée dans de l ' eau boui l l an te addi t ionnée de c rème d é t a r 
t re . L 'opéra t ion s'effectue dans u n e b a r q u e en bois , con
t enan t env i ron 3 k i l og rammes de ce sel pour 800 litres 
d 'eau ; on chauffe avec u n serpent in étamé que traverse 
la v a p e u r . La soie est m a n œ u v r é e et lissée, sur ce ba in , 
p e n d a n t u n e h e u r e et demie en m o y e n n e . On la voit c h a n 
ger d 'aspect et s 'assouplir peu à peu en se gonflant. E l le 
devient douce à la m a i n , spongieuse, absorbe plus facile
m e n t l 'eau et se prê te b ien m i e u x aussi à la t e in tu re . 

Dans la p répa ra t ion qui nous occupe, l 'assouplissage est 
d 'une impor t ance capitale ; on le fait d u r e r plus ou moins , 
selon le gen re des soies à t ra i te r . Il doit être t rès-soigné 
pour les t r ames qui servent à la fabricat ion des étoffes de 
bel le qua l i t é . Les art icles légers d e m a n d e n t u n assou-
plissage m o i n d r e . E n géné ra l , u n e g rande hab i tude du 
mét ie r peut seule gu ider le t e in tur ie r à cet égard . 

On t e r m i n e p a r u n ba in d 'eau t iède , dest iné à b ien 
rincer la fibre et sur tout à la refroidir , tout en m a i n t e 
n a n t ses b r i n s isolés, afin qu ' i ls ne s 'agglut inent pas entre 
eux. On la lisse donc à que lques reprises sur ce ba in . 

Nous ignorons si la théor ie de l 'assouplissage a j ama i s 
été é t ab l i e . M. D u m a s fait r e m a r q u e r que le résultat de 
cette opéra t ion , c o m m e la na tu re de l 'agent mis en œuvre , 
r a p p e l l e n t les expér iences de M. Bouchardat sur le gon
flement de la fibrine et de la colle de poisson, au moyen 
de l ' eau add i t ionnée d 'acide ch lo rhydr ique . Peut-ê t re est-
ce moins à la n a t u r e m ê m e de la c rème de tar t re qu ' à sa 
réac t ion ac ide , qu ' i l faut a t t r ibuer l ' influence de ce sel . 
Ains i q u ' o n le ve r r a p lus lo in , il n 'est pas d 'un emploi 
i n d i s p e n s a b l e ; on peu t le r emplace r , c o m m e on le fait en 
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Suisse, par d u sulfate de magnés ie ou m ê m e pa r d u s u l 
fate de soude , r e n d u s acides . I l appa r t i end ra i t aux gens 
du mét ie r de déc ider , pa r des expér iences i ndus t r i e l l e s , 
si les acides faibles, essayés seuls , n e p r o d u i r a i e n t pas 
l 'assouplissage aussi b i en que les sels acides don t n o u s ve
nons de p a r l e r ; ou si , au con t r a i r e , cer ta ines subs t ances 
sa l ines sont nécessaires p o u r opé re r ou complé t e r l'effet 
voulu . 

E n a t t endan t q u e cette ques t ion soit é luc idée , la p r é 
férence donnée pa r nos t e in tu r i e r s à la c r è m e de t a r t r e 
serait justifiée, en ce que cette ma t i è re ne p r é sen t e pas , 
vis-à-vis de la fibre, les m ê m e s dange r s que le sulfate 
de magnés ie ou le sulfate de soude , a iguisés fo r t ement 
d 'acide su l fur iquc , et qu 'e l l e convient m i e u x , p a r consé
quen t , p o u r les produi t s d ' u n e bel le fabr ica t ion . 

I l est r e m a r q u a b l e que le t r a i t emen t du soup le fasse 
pe rd re à la soie p l u s de ténaci té que le déc reusage p a r 
fait. 

MÉTHODES SUISSES. 

E n regard des procédés de déc reusage et d 'assoupl is -
sage usités en F r a n c e , nous avons j u g é u t i l e de faire 
conna î t re , d 'après l 'ouvrage de M. David , cité p l u s 
h a u t (1), les mé thodes suivies, en Suisse , p o u r la p r é p a 
rat ion des soies à la t e in tu re . Nous prof i terons de cet te 
c i rcons tance p o u r décr i re l ' opéra t ion d u d é c r e u s a g e or
d ina i re , don t nous n 'avons r i en dit encore , et passer en 
revue les diverses var iétés de souples , enfin p o u r e x a 
m i n e r le t r a i t e m e n t des é c r u s . Les légères différences 
q u e l 'on r e m a r q u e r a , en t re ces mé thodes et les nô t r e s , 
t enden t de p lus en p lus à s'effacer, si e l les n ' o n t m ê m e 
d i spa ru déjà c o m p l è t e m e n t , pa r sui te de l ' é c h a n g e f ré
q u e n t de con t re -maî t res et d 'ouvr ie r s , qu i s'est é tabl i 
e n t r e les ateliers de Lyon et ceux de Bâle ou de Z u r i c h . 

(1) Handbuch der Seidenfaerberei. — Aarau, 185S. 
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Décreusage ordinaire. 

Les m a t t e a u x sont r éun i s p a r lots de douze à quinze' 
k i l og rammes et in t rodui t s dans des poches en toile de 
l in sol ide. L a chaud iè re , de forme ronde , cont ient , p a r 
kilog. -de soie, 250 g r a m m e s de savon de Marsei l le , coupé 
à l ' avance en petits morceaux , ou mieux , dissous dans u n 
peu d ' e a u ; en ce cas, on verse la solution dans la cuve à-
t ravers u n t ami s . 

On chauffe le l iquide j u s q u ' à l ' ébul l i t ion , avant d'y in 
t rodu i r e la soie. D u r a n t la p r e m i è r e d e m i - h e u r e , on 
évite de la isser bou i l l i r , mais on i m m e r g e b ien les saches, 
en les poussan t dans le fond. Ce t emps écoulé , on active-
le feu et on m a i n t i e n t c o n s t a m m e n t le ba in à une t e m p é 
r a t u r e de 100° et m ê m e u n peu au-dessus. 

Après qua t r e h e u r e s d ' une ébul l i t ion régu l i è re , l 'opé
ra t ion est t e r m i n é e . On re t i re les sacs .et on les je t te sur 
u n e gri l le en bois ou su r u n chevalet p o u r les faire 
égout ter . La soie est to rdue à la chevi l le , dressée et 
vol tée, puis laissée de côté j u s q u ' a u m o m e n t de son e m 
ploi . Suivant M.Dav id , elle peu t a t t e n d r e ainsi que lques 
j o u r s , mais pas a u delà d ' une sema ine , car le savon qui 
l ' i m p r è g n e se d é c o m p o s e r a i t , en p r e n a n t u n e odeu r 
p u t r i d e , et la fibre pe rd ra i t de sa force (1). 

P o u r la conserver sans inconvén ien t s u n temps quel
conque , il suffit de la faire sécher à l ' é tendage, en la lais
sant sur savon. 

P a r le décreusage ordinaire, la soie na tu re l l ement colo
rée ne devient pas tout à fait b l a n c h e , mais conserve u n e 
teinte t e rne , u n peu j a u n â t r e . Ce genre de cuite ne suffit 
donc pas pour des nuances t rès - tendres , mais il convient 

(1) L'usage de garder la soie dans cet état, môme pendant moins 
de huit jours, nous paraît peu reeommandable. 
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fort b ien pour des couleurs foncées ou moyennes , c o m m e 
le noir , le b r u n , le ver t , le violet , le b leu Napo léon , de 
m ê m e que p o u r le ponceau et le c ramois i . S'il s 'agit de 
couleurs t rès - foncées , on r e m p l a c e u n e par t ie du sa 
von de Marsei l le , qui est coûteux, pa r u n agent p l u s éco
n o m i q u e , d u savon gras , p a r e x e m p l e ; mais il faut t o u 
jou r s y j o i n d r e une cer ta ine quan t i t é de savon de 
Marseil le de p remiè re qua l i t é . 

É t i r a g e — Lorsque le fil de soie doit être a l l o n g é , cet te 
opérat ion a l i eu avant la cui te , et s'effectue, soit à la che 
vil le , soit pa r des m a c h i n e s . Afin que la soie se p rê le b i e n 
à l 'é t i rage, il est nécessaire d e l à faire sé journer u n ce r t a in 
temps, du soir a u l e n d e m a i n pa r e x e m p l e , dans u n b a i n 
chaud con tenan t la m ê m e quan t i t é de savon que p o u r la 
cui te , c 'est-à-dire u n q u a r t du poids de la fibre. On com
mence p a r l a b ien t r e m p e r , puis on l ' a t tache p a r por t ions 
de hu i t à dix pan tes avec des cordons ; cela fait, on r é 
chauffe le b a i n , en é levant la t e m p é r a t u r e j u s q u ' à 75°. 
Quand la soie est in t rodu i te , on couvre la cuve avec des 
toiles. Le j o u r su ivant , les pan tes sont to rdues à la m a i n , 
ét irées, a t tachées de n o u v e a u et cui tes à la façon o r d i 
na i r e . On ut i l i se , à cet effet, l ' e au de savon qu i a serv i à 
r amol l i r la soie depuis la vei l le , ma i s on n e cuit que t ro is 
h e u r e s , au l i eu de q u a t r e . Q u a n t au res te , le t r a i t emen t 
est le m ê m e (1). 

P o u r u n g r a n d n o m b r e de c o u l e u r s , et su r t ou t p o u r 
le no i r , l ' é t i rage de la soie est d e m a n d é , ma i s cette o p é r a 
t ion n 'es t pas indispensable ; on n ' y p rocède que sur l 'avis 
d u fabr icant . L ' a l l o n g e m e n t n e doi t pas dépasser d e u x 
à trois pour cen t . 

(1) En France, l'étirage n'a généralement lieu qu'après le dé
gommage. 
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Décreusage pour blanc. 

Cette fois, on ne se contente plus d 'un ba in u n i q u e , 
m a i s on divise le t r a i t emen t en deux par t ies : le dégom
mage et la cuite. Dans l ' in terval le vient u n repassage, 
souven t aussi u n rinçage. La méthode se r app roche donc 
b e a u c o u p de celle qui est suivie en F r a n c e . 

Dédommage. — On r emp l i t une chaudiè re avec de l 'eau 
t iède et on y verse u n e solut ion de savon de Marsei l le , 
e n quant i té telle qu' i l y ait 500 g r a m m e s de savon pour 
l k , 5 0 0 de soie. Ce b a i n est chauffe ju squ ' à l ' ébul l i t ion, 
p e n d a n t qu ' on dresse les inat teaux : on place ces derniers 
p a r p a n t e s de 500 g r a m m e s envi ron , su r de forts bâ tons , 
à l ' ex t rémi té desquels on a t tache des cordons servant de 
m a r q u e s . 

Lorsque la chaud iè re a at teint la t e m p é r a t u r e de 100°, 
on i m m e r g e les mat teaux et on les m a n œ u v r e ; puis on 
les lisse, q u a n d on s 'aperçoit que la par t ie in fé r ieure est 
d e v e n u e b l a n c h e . On laisse se dépoui l ler de m ê m e la 
nouve l l e por t ion qu i p longe dans le l iquide , on lisse 
encore à deux repr i ses , en tout quat re à cinq fois. La soie 
est ensui te re t i rée , je tée sur u n e gril le ou u n chevalet et 
por tée tel le quel le dans le ba in de rinçage. 

R i n ç a g e . — La cuve dest inée à cette opération est en 
bois ou en cuivre ; elle cont ient de l ' eau t iède addi t ionnée 
d ' u n e faible quan t i t é de savon frais et de soude, par 
exemple 1 k i l o g r a m m e de savon et 250 g r a m m e s de 
c r i s taux de soude , p o u r 10 k i log rammes de soie. 

L o r s q u ' o n a p l u s i e u r s mises à dégommer successive
m e n t , on ajoute chaque fois, p o u r la suivante , u n p e u de 
soude . On lisse la fibre à trois ou qua t re repr ises , pu is on 
l ' en lève p o u r l ' i n t rodu i re dans un troisième ba in éga le 
m e n t c h a u d , dit de repassage. 
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Repassage. — Il se d o n n e dans u n e longue b a r q u e r ec 
t angu la i r e , où l 'on a mis p o u r 10 k i l og rammes de so ie , 
l k , 5 0 0 de savon de Marse i l le , ma i s point de soude . 

Les pan tes sont lissées trois ou qua t r e fois, pu is re t i 
rées , to rdues su r les bâ tons , et liées avec des co rdons 
c o m m e p o u r le déc reusage o r d i n a i r e . 

L a cu i te t e r m i n e le t r a i t e m e n t ; on n 'y emplo ie q u e 
500 g r a m m e s de savon p o u r 3 l , 5 0 0 de soie, et on fait 
bou i l l i r p e n d a n t deux h e u r e s . On re t i re alors la f ibre , 
soit p o u r la t o rd re et la t e ind re aussitôt, soit p o u r la sou
frer, avant de la me t t r e en n u a n c e s claires . 

L a soie subi t des soufrages p lus ou moins n o m b r e u x , 
selon la teinte qu 'e l l e est dest inée à recevoir , p a r e x e m p l e , 
q u a t r e p o u r le b l anc , trois p o u r le b l eu t e n d r e , deux 
p o u r le rose, etc . U n soufrage d u r e o r d i n a i r e m e n t de 
douze à seize h e u r e s . 

Les eaux de savon de la p r e m i è r e chaud iè r e , et celles 
qui res tent d u b a i n de repassage sont réun ies et ut i l isées 
pour le décreusage o rd ina i r e . 

Traitement des souples. 

1° Roupie mon blanchi . — La soie e s t d ' a b o r d mou i l l ée 
u n i f o r m é m e n t à deux repr ises et pa r m a t t e a u x d 'un 
demi -k i log . dans de l ' eau c h a u d e , puis s u s p e n d u e j u s 
qu ' au l e n d e m a i n dans Je soufroir . On la re t i re a lo rs , 
p o u r la disposer su r des bâtons et la p lacer su r la barque 
aux souples. Cette b a r q u e , rec tangula i re et t r ès -a l longée , 
en bo is , por te à 10 cent imèt res envi ron de sa base , u n 
doub le fond pe rcé de t rous , à la façon d ' u n e é c u m o i r e . 
E n t r e les deux fonds, passe, dans toute sa l o n g u e u r , u n 
tuyau m u n i su r différents points d 'ouver tu res à soupapes , 
qui laissent b a r b o t e r la v a p e u r . Celle-ci se r é p a n d en 
r a y o n n a n t ho r i zon ta l emen t , avan t de s 'é lever dans l e 
b a i n . Grâce à cette disposi t ion, on peut act iver à v o -
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Jonté le chauffage, sans avoir à c ra indre a u c u n acci
den t p o u r la fibre. 

P o u r p rocéder à l 'opéra t ion, on r empl i t la b a r q u e avec 
de l ' eau qu 'on por te à l ' ébul l i t ion , et dans laquel le 
on ajoute , pour 25 k i logrammes de soie, 1 ki log. de 
savon qu 'on a coupé en petits morceaux et dissous à 
l ' avance . Les rnat teaux restent deux heures envi ron sur 
le b a i n , où ils sont m a n œ u v r e s et lissés d ' u n e manière 
c o n t i n u e . 

L a t e m p é r a t u r e du l iquide doit toujours ê t re ma in t e 
n u e voisine de l ' ébul l i t ion . 

Q u a n d la soie a acquis la souplesse vou lue , on la r e 
t ire et on la p longe dans un second ba in qui n e contient 
que de l ' eau t i è d e ; on l 'y m a n œ u v r e trois ou quat re fois, 
puis on la to rd à la m a i n . 

L a fibre, b i en r incée à la r ivière , et secouée, est prête 
p o u r divers usages , n o t a m m e n t p o u r la t e in ture en noir 
de charbon o rd ina i re , car elle p rend très-bien les mor
dan t s , n i t ra te ou acétate de fer. Souvent les fabricants 
d e m a n d e n t u n e soie seu lement assouplie, p o u r le tissage 
d'étoffes u n i e s , dest inées à n ' ê t re teintes que plus tard, 
c o m m e cela a l ieu p o u r cer tains r u b a n s . 

2° Souple Manie ordinaire. — 11 faut, p o u r Cet a r 
t ic le , c o m m e n c e r pa r b l a n c h i r la soie, au moyen de la 
p r é p a r a t i o n l i qu ide , dite blanchiment, et p a r des sou
frages. 

Blanchiment. — Les mat teaux sont immergés dans de 
l 'eau c h a u d e comme p r é c é d e m m e n t , avant d 'en t rer dans 
le ba in de b l a n c h i m e n t . Le m é l a n g e décolorant se p r é 
pa re dans les propor t ions suivantes : 

7 kilogrammes d'acide chlorhydrique. 
3 — d'acide nitrique. 
1 — d'acide sulfurique. 

(Ce de rn i e r n 'est pas indispensable.) 
PERSOZ. g o 
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On empl i t avec de l 'eau froide u n e b a r q u e en bo i s , 
et on y ajoute suff isamment de la l i q u e u r ci-dessus, p o u r 
que le ba in m a r q u e 3° à l ' a réomèt re B a u m e ; on y laisse 
la fibre p e n d a n t deux à trois h e u r e s , en la l i ssant f ré
q u e m m e n t . 

L 'addi t ion de l 'acide sul fur ique r e n d l 'act ion d u ba in 
plus éne rg ique et p lus p r o m p t e , m a i s , c o m m e il peu t 
d o n n e r l ieu à un b l a n c h i m e n t inéga l , on r e n o n c e le p lus 
souvent à son emplo i . Dans a u c u n cas, on n e dépasse la 
propor t ion ind iquée plus h a u t . 

P a r ce t r a i t emen t , la soie p r e n d u n e teinte d ' u n b l a n c 
sale ve rdà t re . Q u a n d elle para î t de n u a n c e un i fo rme , 
on la re t i re p o u r la tordre et la l aver à deux r ep r i s e s ; 
puis on s 'occupe d u soufrage. 

Soufrage. — Les ma t t eaux sor tant d u b a i n de lavage 
sont s u s p e n d u s encore h u m i d e s dans la c h a m b r e à 
soufrer, où ils subissent p lus ieurs exposit ions. P o u r les 
couleurs m oye nnes , c o m m e le b r u n , le ver t , e t c . , deux 
soufrages sont suffisants. On procède enfin à l ' assou-
plissage. 

Assouplissage. — P a r économie , on effectue cette opé
ra t ion, non p lus avec de la c r è m e de t a r t r e , c o m m e dans 
les ateliers de Lyon , mais avec du sulfate de m a g n é s i e , 
addi t ionné d 'acide sul fur ique . On emp lo i e , p o u r 25 kilo
g r a m m e s de soie : 

1 kilogramme 'de sulfate de magnésie. 
250 grammes d'acide sulfurique anglais. 

M. David propose de r emplace r , à son tour , le sulfate 
de magnés ie p a r le sulfate de soude , q u i , tout en é t an t 
me i l l eu r m a r c h é que le sel p récéden t , p rodu i t les m ê m e s 
effets. 

P o u r assoupl i r , on chauffe le ba in à u n e t e m p é r a t u r e 
voisine de l ' ébul l i t ion ; la soie y est m a n œ u v r é e et l issée 
pendan t deux h e u r e s . Après l 'avoir r e t i r ée , on la re f ro i -
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dit dans u n ba in d 'eau t iède, où on la lisse encore à p lu 
s ieurs r ep r i se s ; on la tord, puis on passe aux divers 
t r a i t emen t s que nécessite chaque couleur . Avant de m o r -
d a n c e r le souple ou de le t e indre , il faut le laver à fond 
deux fois et le secouer for tement . 

On doit vei l ler à employer la soie assouplie aussitôt 
que poss ib le ; en res tant trop longtemps h u m i d e , elle 
s 'a t tendr i t dans cer ta ines part ies et p r e n d plus ta rd les 
cou leurs d ' une façon inéga le . Si l 'on ne peut pas la met t re 
i m m é d i a t e m e n t en t e in tu re , i l est p r u d e n t de la dessé
che r , ca r elle se conserve mieux ainsi . 

Le souple b l a n c o rd ina i re est toujours u n p e u j a u 
n â t r e , cependan t il est suffisant p o u r les couleurs 
moyennes ; si, contre toute a t tente , il n 'avai t pas ac 
qu i s , pa r le b l a n c h i m e n t et le soufrage, la n u a n c e pâle 
dés i rée , on in t rodui ra i t dans le ba in d'assouplissage 
q u e l q u e peu d 'une solution aqueuse saturée d 'acide su l 
fu reux . 

C'est p o u r ce motif qu 'on ne lave pas la soie au sortir 
de la c h a m b r e à soufrer, afin que l 'acide sul fureux qui 
l ' i m p r è g n e puisse encore exercer que lque ac t ion . I l est 
d 'a i l leurs u t i le de d o n n e r à tout souple, m ô m e quand 
il s 'agit de couleurs foncées, u n de rn ie r soufrage après 
l 'assoupl issage. 

3° Souple hianc-bianc. — P o u r des nuances t rès - tendres , 
blanc, rose, bleu clair, e tc , le t r a i t ement p récéden t doit 
ê t re complé té pa r d 'aut res moyens , n o t a m m e n t pa r des 
passages en savon léger avec cris taux de soude. 

On c o m m e n c e pa r mou i l l e r la soie, non plus avec 
de l ' eau p u r e , mais avec u n e solution savonneuse ; on 
la b l a n c h i t , puis on revient au savon, et on procède au 
soufrage. L a fibre est assouplie dans un ba in addi t ionné 
d ' eau su l fureuse ; enfin el le reçoit p lus ieurs soufrages, 
et dans l ' in terval le passe encore en savon. 

Voici u n r é s u m é des opérat ions : 
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1° Bain de savon t iède, con tenan t , p o u r 10 k i l o g r a m m e s 
de soie, 

1 kilogramme de savon de Marseille. 
250 grammes de cristaux de soude. 

M a n œ u v r e r u n e d e m i - h e u r e . — Bien laver . 
2° Bain de b l a n c h i m e n t à 3° B a u m e , d u r a n t d e u x h e u 

r e s ; la soie en sort avec u n e te in te ve rdâ t re b e a u c o u p 
p lus pâ le et p lus p u r e que dans le cas p r é c é d e n t . — 
Rinçage . 

3° Bain t iède c o m m e 1°; — r inçage . 
4° Soufrages (trois à q u a t r e , d ' env i ron douze h e u r e s 

c h a c u n ) . 
5° Assouplissage p a r d u sulfate de magnés i e et de l ' a 

cide su l fur ique , avec addi t ion d 'eau su l fu reuse . — Ba in 
d 'eau t iède, r inçage et soufrage, ou b a i n d ' eau t i ède , 
r inçage et l éger ba in de savon ; — lavage . 

6° Soufrages (deux à qua t re ) . 
L ' ensemble du t r a i t emen t est p lus compl iqué q u e p o u r 

le souple b l a n c o rd ina i r e , ma i s il fourni t , selon M. Dav id , 
des résul ta ts b i en supé r i eu r s . » 

L ' eau sul fureuse , dont on fait u sage , à ra i son de 15 l i 
t res env i ron p o u r 25 k i log . de soie, se p r é p a r e a i s é m e n t , 
en faisant ba rbo t e r dans de l 'eau le m é l a n g e g a z e u x qu i 
résul te de la réact ion à chaud de l 'acide su l fu r ique c o n 
cent ré su r le cha rbon . On l 'ob t ien t aussi , m a i s assez 
faible, en ins ta l lan t , dans les c h a m b r e s à soufrer , des 
tonneaux contenant de l ' eau qu i absorbe le gaz s u l f u r e u x , 
lors de sa format ion . 

A u j o u r d ' h u i , on emploie p lus c o m m o d é m e n t e n c o r e 
le bisulfite de soude , qu 'on é tend d 'eau et a u q u e l on 
ajoute u n e quan t i t é convenable d 'acide su l fu r ique o u 
d 'acide ch lo rhydr ique . 
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Traitement des écrus. 

E n te in tu re , on ne peu t employer la soie écrue que 
dans u n très-peti t n o m b r e de cas, m ô m e quand cette fibre 
est n a t u r e l l e m e n t b l a n c h e . Tou t écru j a u n e doit, pour 
recevoir des nuances claires ou m ê m e des couleurs 
mo ye nne s , être b l anch i à la façon du souple. 

L a soie éc rue non blanchie ne s 'utilise que pour le 
noir charbon o rd ina i re , oulenozV lourd et dans certaines 
c i rconstances où le fabr icant no l 'envoie au te in tur ier 
que p o u r la faire savonner . On moui l le b ien la soie, 
à deux repr ises , dans de l 'eau c h a u d e , avant de la 
m o r d a n e c r . 

Le savonnage se rédui t à u n passage de la fibre, à t iède, 
d a n s u n vieux b a i n de la cuve de cu i te . S u r ce ba in , on 
m a n œ u v r e la soie une demi -heu re , on la lave et on la 
to rd à la chevi l le . Ce t ra i t ement n ' a d 'au t re b u t que de la 
r e n d r e p lus douce et p lus p ropre a u tissage. El le sert , 
dans cet état, à la fabricat ion des tissus un is , de m ê m e 
que le souple n o n b l a n c h i . Ce n 'est que p lus tard que 
les r u b a n s et au t res art icles tissés sont décreusés et 
te ints (1). 

P o u r tous les usages en dehors de ceux indiqués plus 
h a u t , l ' éc ru est b l a n c h i ; on d is t ingue encore cette fois 
Y écru blanc ordinaire, et Y écru blanc-blanc. 
' C o m m e p o u r le souple , le b l a n c h i m e n t s'opère à l 'aide 
de l ' eau réga le et de l 'acide sul fureux, et, pour des n u a n 
ces t rès-pâles , p a r des ba in s de savon faibles. 

Les indica t ions suivantes suffiront p o u r faire com
p r e n d r e tous les détails d u t r a i t emen t : 

Écru blanc ordinaire. — Mouil lage dans l 'eau chaude ; 
— lavage ; — 2 soufrages ; — b l a n c h i m e n t ; — lavage ; 
— 3 ou 4 soufrages. 

(i) David, loco citato. 
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Écru blanc-blanc. — Savon faible (100 g r a m m e s par 
ki log. de soie), à froid, sans soude ; — lavage ; — deux sou
f rages ; — b l a n c h i m e n t ; — l a v a g e ; — savon faible, 
c o m m e ci-dessus ; — lavage ; — deux soufrages ; — la 
v a g e ; — b a i n de soude faible (16 g r a m m e s de soude par 
ki log. de soie), l isser six fois; — savon faible à froid (30 
g r a m m e s p a r ki log. de soie) ; — l a v a g e ; — deux soufrages. 

P o u r ob ten i r u n b l a n c parfai t , nouveau b a i n léger 
de soude et de savon, enfin encore deux souf rages . 

Apres le d e r n i e r soufrage, on in t rodu i t la soie, se lon la 
cou leu r qu ' e l l e doit recevoir , dans de l ' eau p u r e , dans 
de l ' eau aiguisée fa ib lement d 'acide su l fu r ique , ou dans 
u n b a i n de soude . 

Procédé suivi en Angleterre. 

Nous e m p r u n t o n s à u n in té ressan t ar t ic le de M. Char 
les L a u t h su r le b l a n c h i m e n t des divers texti les (Voir 
le Dictionnaire de Chimie de M. W u r t z ) , les r en se igne 
ments su ivants , relatifs au décreusage des soies dans le 
Lancash i r e . L e t r a i t emen t c o m p r e n d sept opéra t ions suc
cessives : 

1° Passage de trois qua r t s d ' h e u r e dans u n b a i n à 90° 
r e n f e r m a n t 250 l i t res d ' eau , l k , 5 0 0 de savon et 500 g ram
mes de carbonate de soude, p o u r 10 k i log . de soie. 

2° Passage à l ' hydro-ex t rac teur et d ressage . 
3° Les soies, enfermées dans des sacs de toi le , sont 

cuites à l ' ébu l l i t ion , p e n d a n t trois h e u r e s et d e m i e , dans 
u n b a i n m o n t é avec 250 l i t res d 'eau et 1 \ 5 0 0 de savon* 

4° Lavage et lissage dans u n e eau l é g è r e m e n t savon
neuse , à l aque l l e on ajoute f r é q u e m m e n t de l ' a rg i l e . 

5° Soufrage de qua t re h e u r e s . 
6° La'vage comple t . 
7° Passage à l ' hyd ro -ex t r ac t eu r et s échage . 
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Procédés divers. 

J u s q u ' à présent , nous ne nous sommes occupé que 
des m é t h o d e s opératoires r econnues indus t r ie l lement 
avan tageuses et consacrées pa r u n e longue expérience. 
Il nous reste a pa r l e r b r i èvemen t de plus ieurs autres 
p rocédés dont que lques -uns doivent être considérés, 
p lu tô t c o m m e des tentatives in téressantes , que comme 
des amé l io ra t ions v r a i m e n t p ra t iques . 

Décreusage aux alcali» caustiques ou carbonates. — 
L ' A c a d é m i e de Lyon avait , en 1761, mis au concours 
l ' inven t ion d ' une mé thode de décreusage des soies sans 
savon . Le pr ix fut déce rné , l ' année suivante , à Rigaut de 
S a i n t - Q u e n t i n , qui avait eu l ' idée de subst i tuer au sa
von les carbonates de soude et de potasse, en solution 
t r è s - é t e n d u e ; mais ce procédé économique , sur lequel on 
avai t fondé d 'abord de grandes espérances , ne pu t être 
adop té , p a r suite des inconvénien ts sérieux qu ' i l occa
s ionna i t . E n effet, s'ils ne sont pas employés avec de 
m i n u t i e u s e s p récau t ions , ces agents r e n d e n t la fibre 
r a i d e , sèche , en m ê m e temps qu ' i ls l ' a t t aquent et l'affai
b l i s s en t p lus ou m o i n s . 

Des accidents ident iques peuven t se p rodu i r e , avec plus 
de grav i té encore , lo r squ 'on a r ecours à des alcalis l ibres, 
c o m m e l ' eau de chaux claire et les lessives caustiques 
de soude ou de potasse. Ces mat iè res agissent beaucoup 
t rop é n e r g i q u e m e n t et éne rven t la soie ; mais il est n a 
t u r e l que la facilité de l e u r emplo i et l eu r action rapide 
a i en t t en té les expé r imen ta t eu r s . Aussi l eu r app l i 
ca t ion a u décreusage a- t -e l le fait l 'objet d 'un g rand 
n o m b r e de brevets , restés d 'a i l leurs let tre mor te . Cepen
d a n t l a soude caust ique sert quelquefois pour la cuite des 
grosses soies retorses et des fantaisies dont elle b rû l e le 
d u v e t . 
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L'addi t ion d ' une faible quan t i t é de ca rbona te de soude 
au ba in de savon favorise sans doute le r amo l l i s s emen t 
du grès et sa dissolution ; toutefois elle n 'es t pas non p l u s 
sans d a n g e r s , et l 'on n e saura i t oub l i e r q u ' u n seul ac
cident peu t causer au t e in tu r i e r u n e per te t rès -cons i 
dé rab le . 

Décreusage à l 'eau. — L ' abbé Colomb a n n o n ç a , en 
1785, qu ' i l était p a r v e n u à en lever d ' u n e façon complè te 
le vernis de la soie, en soumet t an t la fibre p e n d a n t 
h u i t heures à l 'act ion de l ' eau bou i l l an t e seule dans u n e 
chaud iè re o rd ina i re . 

E n ayant recours à la m a r m i t e de P a p i n , qu i lu i per 
met ta i t d 'é lever la t e m p é r a t u r e , il p ré t enda i t m ê m e t e r 
m i n e r l 'opérat ion en u n e h e u r e . 

Toutefois celte m é t h o d e , séduisan te p a r sa s impl ic i té , 
ne laissait pas que de p ré sen t e r de graves i n c o n 
vénients . 

Dans u n t ravai l qu i r e m o n t e à 1808 et que nous avons 
signalé p lus h a u t (V. page 63), Roard a d é m o n t r é que 
la soie déjà cui te , laissée en contact avec le b a i n bou i l l an t 
de décreusage , d i m i n u e de b l a n c h e u r , en a b s o r b a n t à 
nouveau u n peu de la ma t i è r e co loran te du grès ; qu ' en 
out re cette action pro longée du savon, ou m ê m e de l ' eau 
seule , enlève à la fibre u n e p ropor t ion p lus ou m o i n s 
g r ande de sa p rop re subs t ance , et aussi u n e pa r t i e de 
son b r i l l a n t et de sa solidité. 

L ' a u t e u r , vou lan t é tudier c o m p a r a t i v e m e n t les effets 
de l 'eau seu le , de la soude caus t ique et d u savon su r le 
grès , a ins t i tué ses expér iences de la m a n i è r e su ivan te . 

1° Traitement par l'eau. — a) P o u r les soies éc ru -
b l a n c : t rois à qua t r e h e u r e s d 'ébul l i t ion d a n s 300 pa r t i e s 
d 'eau ; 

b) p o u r les soies éc ru - j aune : qua t r e à c inq h e u r e s d ' é 
bul l i t ion dans 400 par t ies d ' eau . 

2° Traitement par la soude caustique. — ( D é s i r a n t ê t re 
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s û r d u p r o d u i t qu ' i l employait , Roard avait eu recours 
à la soude à l 'a lcool . — Il en ajoutait dans le ba in la 
p ropor t i on qu i lui avait p a r u nécessaire p o u r dépoui l le r 
les soies sans les a l térer) . 1/100 de soude pour les écrus 
b l ancs , et de 1/80 à 1/75 pour les écrus j a u n e s ; m ê m e 
t emps et m ê m e quan t i t é d 'eau que pour le décreusage 
ci-dessous p a r le savon. 

3° Traitement par le savon. — a) P o u r les écrus j a u 
nes , dest inés au b l anc : 60 à 70 p . 100 de savon, dans 
les trois opéra t ions de dégommage , de cui te et de b lan
c h i m e n t , (elles n e d u r a i e n t pas m o i n s de qua t re à six 
h e u r e s ) ; b) enfin, en ce qui conce rne les écrus blancs : 
t r a i t e m e n t p e n d a n t qua t r e h e u r e s pa r 30 à 35 p . 100 de 
savon, dans 25 à 30 par t ies d ' eau , p o u r l de soie. 

Les résul ta ts de ces expériences peuven t se r é sumer 
de la m a n i è r e su ivante : 

Les soies écru-blanc dev iennen t t rès-blanches et t r è s -
b r i l l an t e s p a r le savon. — La soude les adoucit , sans 
les b l a n c h i r aussi b i e n . — L ' e a u les rend te rnes , moins 
b l a n c h e s et mo ins b r i l l an te s que les corps précédents . 

Avec les soies écru-jaune, on observe les mômes dif
férences ; on r e m a r q u e en ou t re que la soude n 'agi t pas 
avec p lus d ' énerg ie que l 'eau sur la mat iè re colorante et 
ne l ' en lève pas en total i té . 

Essayées a u d y n a m o m è t r e , les soies décreusées au sa 
von sont m o i n s fat iguées que celles qu i ont été cuites 
pa r la soude caus t i que , ou m ê m e pa r l 'eau seule. — Elles 
d o n n e n t à la t e in tu re des n u a n c e s p lus vives et p lus 
b r i l l a n t e s . 

A ins i , de ces trois agents , c'est le savon qui est le p lus 
avan tageux , pu i sque son action s'exerce en m ê m e temps 
su r tous les é l émen t s du grès et qu ' i l fatigue moins 
la soie, t and i s q u ' u n e solut ion for tement a lca l ine , ou 
m ê m e u n e l ongue ébul l i t ion à l ' eau , énerve presque 
i n é v i t a b l e m e n t la fibre. 
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S'il est v ra i , a insi que le p r é t end Roard , que l 'a lcool 
et les acides ne réuss issent pas m i e u x que les alcalis à 
dissoudre en en t i e r , c o m m e le fait le savon, la totali té 
des ma t i è res é t r angè re s qu i enve loppen t la soie, on 
c o m p r e n d r a a i s émen t la préférence accordée à cet agen t 
dans le déc reusage . 

Essai «i« l 'a lcal inité des savon*. — Ce que nous v e 
nons de d i re de l ' inf luence des alcalis su r la soie m o n t r e 
combien il est i m p o r t a n t de s 'assurer que les savons se r 
van t à la cuite sont exempts d ' u n excès de base ou 
m ê m e de ca rbona t e a lca l in . 

On emplo ie sans doute avec avan tage le b e a u savon 
b l anc de Marsei l le , ma i s on p e u t encore faire usage de 
produits de fabricat ion différente, à condi t ion qu ' i l s se 
t rouvent à u n état de neu t r a l i t é convenab le (1), pa r 
exemple d u savon à l ' hu i le de p a l m e , qu i est p lus éco
n o m i q u e . 

Le doc teur Voh l , de Cologne, a fait à ce p ropos diverses 
remarques , in té ressan tes . 11 a constaté que la p ropor t ion 
p o u r 100 d 'alcal i t rouvée dans différents savons , fabr iqués 
avec de l ' hu i l e d 'ol ives, peu t var ie r , sans que l 'état de 
neut ra l i t é de c h a c u n d 'eux en soit nécessa i r emen t a l t é r é . 
Ce fait t ien t à la diversi té de composi t ion des hu i l e s . Se lon 
l ' au teur , les hu i les d'olives p r o v e n a n t de F r a n c e , d ' I ta l ie , 
d 'Espagne , ou t re qu 'e l les ne sont pas de m ê m e q u a l i t é , 
p r é sen t en t de g r a n d s écarts , q u a n t à l e u r t e n e u r re la t ive 
en acides gras l iquides ou solides. De là, des différences 
dans les p ropor t i ons de base nécessaires p o u r p r o d u i r e 

(1) Indépendamment de la qualité du savon, le teinturier doit se 
préoccuper de l'odeur que cet agent peut communiquer ultérieure
ment à la soie et de la facilité avec laquelle il s'enlôve par le rin
çage. 

On trouvera d'excellents avis sur le choix des savons dans le 
Traité de teinture des soies de M. Marius Moyrct, Lyon, 1877. —Nous 
regrettons de n'avoir pas pu profiter en temps utile de cet ouvrage 
dont la publication a précédé de fort peu celle du présent volume. 
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des savons neu t r e s , et l ' impossibil i té de se contenter d 'un 
s imp le dosage de l 'a lcal i , lo rsqu 'on analyse ces mat ières . 
P o u r opé re r avec cer t i tude , il est nécessaire d 'évaluer 
s é p a r é m e n t : 1° l 'alcali combiné avec les acides g ras , 
2° le ca rbona te a lca l in , 3° enfin l 'a lcal i qui peut exister 
à l 'é ta t l i b r e . Un savon qui cont ient p lus que des traces 
d 'a lca l i caus t ique ou ca rbona te , ne doit être employé à 
la cui te de la soie qu 'avec beaucoup de p récau t ions . 

Le doc teur Vohl r e c o m m a n d e pa r t i cu l i è r emen t la mé
thode d'essai su ivante : 

D a n s u n e c o r n u e , on dissout de 20 à 25 g r a m m e s de 
savon, au moyen de l 'eau dist i l lée, et on ajoute à la solu
t ion d u ch lo ru re de sodium c h i m i q u e m e n t p u r et fine
m e n t pulvér isé , t an t qu ' i l se forme u n préc ip i té . On sé
p a r e le l iquide et on lave le précipi té avec de l 'eau 
salée p u r e , ou b ien on l'y fait fondre à p lus ieurs reprises . 
Tou te s les l i queu r s sont r éun ie s , et dans le cas où leur 
m é l a n g e b leu i t le pap ie r rouge de tournesol , ce qu i indi
q u e la présence d 'alcali l ib re ou carbona te , on y fait 
passer u n cou ran t d 'acide ca rbon ique ; on por te ensuite 
à l ' ébul l i t ion et on évapore à siccité, ou j u squ ' à r é d u c 
t ion à u n petit v o l u m e ; après quoi on dose l 'acide carbo
n i q u e pa r l ' appare i l de W i l l et F r é sén ius . 

D ' u n au t re côté, on r e c h e r c h e d i rec tement cet acide 
d a n s le savon, à l 'a ide du m ê m e appare i l . 

Si la quan t i t é d 'acide ca rbon ique fournie pa r les deux 
essais est i den t ique , on peu t en conclure que le savon 
con t ien t u n e p ropor t ion cor respondante de carbonate 
a l ca l in et r i en que ce ca rbona te . 

Si les résul ta ts des deux essais n e concordent pas , et 
q u e le savon donne d i r ec temen t moins d'acide ca rbon i 
que que la solut ion sal ine, c'est q u e , i n d é p e n d a m m e n t du 
ca rbona t e , i l r e n f e r m e de l 'a lcal i l ibre , dont on peut sans 
pe ine calculer la p ropor t ion d 'après la différence des 
poids r e c o n n u s . 
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(1) Voir Moniteur scientifique, 1874, p. 220. 

Enfin , si la lessive sa l ine seule fourn i t de l 'acide car
bon ique , cela p rouve qu ' i l ne se r e n c o n t r e dans le savon 
q u e de l 'a lcal i l i b r e , don t il sera facile encore de ca lcu
le r la quan t i t é . I l est évident que si dans a u c u n e des 
deux épreuves on n ' ob t i en t d 'acide c a r b o n i q u e , on c o n 
c l u r a à l ' absence d 'a lca l i en excès, l i b r e ou ca rbona t e . 

M. V o h l affirme que cette m é t h o d e , lo r squ 'on en p o s 
sède u n peu la p ra t i que , donne des résul ta ts t rès-sa t i s 
faisants. El le serai t en out re d ' u n e appl ica t ion assez 
s imple p o u r être ut i l isée chez tous les g rands tein
tu r ie r s en soie. 

Vnici encore que lques r e m a r q u e s p résen tées p a r le 
m ê m e au t eu r . 

A u poin t de vue de la qual i té et de la quan t i t é des m a 
tières saponifiées que p rodu i t u n e h u i l e d 'ol ives, celle de 
Provence occupe le p r e m i e r r a n g . On obt ien t é g a l e m e n t 
u n excel lent savon avec l ' hu i l e napo l i t a ine et avec l ' hu i l e 
de Sici le , mais coloré en v e r t ; a u con t r a i r e , le sa
von fabr iqué avec l ' hu i l e d'Aix est de n u a n c e j a u n e 
c i t ron . 

Tou tes ces hu i l e s , en ra ison de l e u r forte t e n e u r en 
acides gras solides, fournissent des savons p lus r iches en 
a lca l i que les hu i l e s de Ca labre , de Corse, de Sa rda igne 
et de T u n i s , q u i con t i ennen t u n e p ropor t ion supé r i eu re 
d 'ac ide o lé ique . Les savons p r o v e n a n t des hu i les d ' E s 
pagne , quo ique t rès-colorés , conv iennen t b ien p o u r le 
décreusage (1). 

Comme moyen rap ide de déceler la présence de l 'a lcal i 
l ib re , M. Stein a proposé de passer , su r la coupe fra îche 
des savons o rd ina i res , u n e solut ion de b i ch lo ru r e de 
m e r c u r e et d ' éva luer la quan t i t é d 'a lca l i d 'après celle 
de l 'oxyde de m e r c u r e préc ip i té . Mais cette m é t h o d e n e 
saura i t p r o c u r e r q u ' u n e s imple ind ica t ion . 
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D a n s u n t ravai l publ ié en 1853, Crace Calvert , de 
M a n c h e s t e r , est imait q u ' u n savon pouvant servir au d é 
c r e u s a g e devai t p résenter la composit ion suivante : 

Acides gras 0-1,9 
Soude 8,1 
Eau 30,0 

100,0 
o u , à l ' é ta t sec : 

Acides gras 88,44 
Soude 11,56 

100,00 

Mais , a ins i que nous l 'avons vu , ces propor t ions n ' o n t 
r i e n d ' abso lu . 

C u i t e à l a vapeur. — Un procédé de décreusage fort in
t é res san t a été uti l isé pa r M. Michel, de Lyon, qui s'en 
é ta i t p r i m i t i v e m e n t réservé le monopo le pa r u n brevet . 
A to r t , ce p rocédé est considéré souvent comme or igi 
n a i r e d 'Ang le t e r r e , et porte le n o m de cuite à la vapeur, 
dés igna t i on i m p r o p r e , pu isque la vapeu r ne r emplace 
pas Je savon, c o m m e on pour ra i t le croire , mais vient 
s e u l e m e n t faciliter son act ion. I l pe rme t , dans les grandes 
t e i n t u r e r i e s , de réal iser u n e cer ta ine économie de temps , 
de c o m b u s t i b l e et de savon. 

A u d é b u t , on p ré t end i t faire u n secret de cette m é 
t h o d e ; c e p e n d a n t les détai ls en furent bientôt suffi
s a m m e n t connus p o u r q u e , dès 1846, l ' i l lustre au teu r 
de l a Chimie appliquée aux arts ait pu en donner u n e 
desc r ip t i on complè te . 

L a soie reste d 'abord i m m e r g é e , la nu i t duran t , dans 
u n e eau de savon épaisse, chauffée à tiède par la v a p e u r . 
E l l e est a lors to rdue à la m a i n , et généra lement ét irée, pa r 
l es m o y e n s mécan iques hab i tue l s . On met ainsi b i en à 
d é c o u v e r t toutes les par t ies de la fibre ; mais il faut éviter 
de l ' a l l o n g e r d ' une m a n i è r e t rop sensible, de p e u r de lu i 
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faire p e r d r e de sa solidité et de son élast ici té. La soie 
est ensui te suspendue sur de gros bâ tons dans u n e caisse 
à vapeu r ob longue , en bois ou en fer, s o l i d e m e n t 
const ru i te . 

Cette caisse, appe lée piano p a r les ouvr ie r s , est tan tô t 
sans a u c u n e g a r n i t u r e i n t é r i e u r e , t an tô t , d ' après M. Du
m a s , doub lée de cu ivre , avec des coussins en to i le , des 
t inés à fe rmer exac tement le couverc le . Ce d e r n i e r s'assu
jet t i t à l 'a ide de t raverses en fer fixées p a r des éc rous . 

Les bâ tons , chargés des m a t t e a u x , sont disposés dans 
l ' in té r ieur de la cuve sur des c réma i l l è r e s en cu iv re . On 
arrose encore la fibre d ' u n e forte dissolut ion savonneuse 
de façon à b i en l ' en i m p r é g n e r (1), pu is on abaisse le 
couvercle , qui est su spendu p a r u n système de cordes 
et de poul ies , et , après avoir fermé le tout h e r m é t i q u e 
m e n t , on donne accès à la v a p e u r . Celle-ci a r r ive en t r a 
versant u n doub le fond en cuivre pe rcé de t rous , qu i la 
r é p a n d u n i f o r m é m e n t dans toute l ' ence in te , t and i s q u ' u n 
robine t de v idange laisse écoule r l 'excès d ' eau de savon 
et l ' eau de condensa t ion . ' 

Au m o m e n t où l 'on c o m m e n c e à chauffer , il faut ou 
vr i r u n rob ine t dest iné à la sort ie de l 'a i r et ne le fe rmer 
que lorsqu ' i l n e s 'en échappe p lus que de la v a p e u r . E n 
fin, on laisse à moit ié ouver t u n a u t r e r ob ine t q u i sert 
de r égu l a t eu r h y d r a u l i q u e de la p ress ion . 

I l est nécessaire de m a i n t e n i r la t e m p é r a t u r e de la 
caisse en t re 100 et 102° cent igrades . Après qu inze à v ing t 
m inu t e s de chauffe, su ivant les u n s , t r en te m i n u t e s , 
su ivant les a u t r e s , le décreusage doit ê t re e n t i è r e m e n t 
t e r m i n é . 

On voit que la v a p e u r a p r i n c i p a l e m e n t p o u r b u t de 
faire r éag i r , à u n e t e m p é r a t u r e assez é levée, le savon s u r 
la soie don t le grès a déjà été r amol l i et m ê m e p a r t i e l l e -

(1) M. Michel employait de préférence du savon de palme. 
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m e n t enlevé p a r u n e p répara t ion p r é l i m i n a i r e . Tous les 
pra t ic iens ne sont pas d 'accord sur la va leur de cette mé
t h o d e ; ce qu i ferait supposer qu 'e l le laisse à dési rer sous 
cer ta ins r appor t s , c'est que , ma lg ré de réels avantages, elle 
n e soit pas p lus r é p a n d u e . E n tous cas, il est i nd i spen
sab le d ' appor t e r les p lus g rands soins dans les m a n i p u 
la t ions , sous pe ine d 'ob ten i r u n décreusage i r régu l ie r . 
E n g é n é r a l , on préfère donc avoir recours au procédé 
o rd ina i r e qu i est p lus d ispendieux, ma i s fourni t des ré
sul ta ts cer ta ins . 

P e u t - ê t r e ce t r a i t emen t est-il suffisant pour les soies 
dest inées à la t e in tu re en noi r , dont M. Michel avait fait 
sa spécia l i té . 

i » é c r c u s a S e à l 'ur ine . — Se laissant gu ide r p a r des idées 
tout e m p i r i q u e s , cer ta ines pe r sonnes ont proposé l 'addi
t ion d ' u n e quan t i t é impor t an t e d ' u r ine dans les ba in s de 
savon p o u r décreusage . Nous croyons superflu de faire 
ressor t i r la complè te inut i l i té de cette p ra t ique , qui peut 
p r é s e n t e r des inconvénien ts au point de vue de la sa lu
b r i t é et n e saura i t insp i re r que le dégoût . 

Décrcusaçe par divers agents alcalins ou acides. — P a r 

con t re , une m é t h o d e qui offre u n in té rê t sérieux a été in
d iquée p a r Bolley. Ce chimis te a r econnu que le borax, 
ou b ibo ra t e de soude, jou i t de la p ropr ié té de d é g o m m e r 
la soie sans l ' a l té re r . Quand on cuit cette fibre pendan t 
u n e h e u r e ou u n e h e u r e et demie avec la moit ié de son 
poids de ce sel , elle se t rouve aussi b i en dépouil lée de 
son grès que pa r le d é g o m m a g e et la cuite au savon, sur
tout si l 'on a pr is soin de r épé te r u n e seconde fois l 'opéra
t ion . De n o m b r e u x essais faits en peti t ont mis hors de 
doute cette act ion du borax , mais nous ne croyons pas 
que Fexpér i encc ait été essayée en g rand . Rien n ' i nd ique 
d 'a i l l eurs les avantages d u borax sur le savon. 

MM. Gillet et fils, de Lyon , ont fait de nombreuses 
é tudes su r l ' influence des alcalis et des sels a lcal ins , des 
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acides m i n é r a u x ou o rgan iques , et des sels ac ides , c o m m e 
agents de déc reusage , et ils sont ar r ivés à la conclusion 
que p resque tous ces p rodu i t s , employés dans des condi
t ions convenables , p e u v e n t d i ssoudre , ou tou t a u moins 
séparer , le grès de la soie. 

Les si l icates, ainsi que les sulfures et polysulfures alca
l ins , l e u r ont donné n o t a m m e n t des résul ta ts fort in té 
ressan t s . 

MM. Sania l et BéroujoTi ont pr i s u n breve t , il y a quel
ques a n n é e s (1), p o u r l ' app l ica t ion de ces d e r n i e r s sels, 
en fa i san t r e m a r q u e r q u e l eurs so lu t ions s o n t d ' a u t a n t p l u s 
actives qu 'e l les sont m o i n s sul furées . Ils p r é t e n d e n t donc 
qu ' i l faut s u b o r d o n n e r le choix du sulfure au genre de 
t ravai l à effectuer, et, p o u r des soies difficiles à cui re , 
avoir r ecours aux monosu l fu rcs . 

Les m ê m e s a u t e u r s se sont servi é g a l e m e n t des 
a l u m i n a t e s de soude et de potasse , qu ' i l s cons idèrent 
c o m m e avan tageux , lo r sque l ' a l u m i n e qu i se fixe dans 
les pores de la fibre n e peu t pas n u i r e à la t e in tu re 
u l t é r i e u r e . 

MM. Gillet et T a b o u r i n ont p roposé aussi de subst i tuer 
au savon, dans le d é g o m m a g e , u n m u c i l a g e de gra ines 
de l in , add i t ionné de cr is taux de soude . 

P lu s t a rd , MM. T a b o u r i n et L c m a i r e ont songé à leur 
tour à r ecou r i r à l ' emplo i du silicate de soude (2). 

Enfin r é c e m m e n t , M. E t i e n n e Chevalo t a app l iqué au 
m ê m e usage les sulfites neu t r e s à base a l ca l ine . P o u r 
100 par t ies de soie, il p r e n d de S à 10 par t ies de sulfite 
de soude , qu ' i l me t en dissolut ion d a n s une quan t i t é d ' eau 
suffisante. C'est dans ce b a i n , por té à Tébu l l i t ion , qu ' i l 
m a n œ u v r e l a fibre p e n d a n t 4 ou 5 heures (3). 

Q u a n t aux acides et sels acides, MM. Gillet et fils ont 

(1) Brevet, n° 94,636. 
(2) Voir Met. de chimie de M. Wurtz. 
(3) Brevet n° 118,878. 
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PROCÉDÉS DIVERS. - 353 

m e n t i o n n é , c o m m e ayant u n e action pa r t i cu l i è remen t 
sat isfaisante, l 'acide phospho r ique , le b iphospha te de 
chaux , et su r tou t l 'acide a r sén ique (1). P e n d a n t que lque 
t e m p s , ils ont m ê m e uti l isé i ndus t r i e l l emen t ce de rn i e r 
p rodu i t . 

D ' ap rè s M. Moyret , les marteaux étaient d 'abord moui l 
lés à l 'acide ch lo rhydr ique é tendu et t iède, t r a i t ement 
des t iné à. en lever la chaux , puis soumis en poches p e n 
d a n t trois h e u r e s dans u n ba in bou i l l an t contenant , pour 
100 k i l og rammes de soie, 10 par t ies d'acide arsénique 
80° Baume dans 2 ,000 litres d 'eau . Il para î t que , du ran t 
cette opéra t ion , la ma t i è re colorante na tu re l l e de la 
l ibre se fixe à n o u v e a u sur el le , après l 'avoir a b a n d o n 
née , de sorte q u ' u n savonnage est nécessaire pour l ' en 
lever déf ini t ivement . 

Les inconvén ien t s qu i ont fait r enonce r à ce mode de 
cui te sont , en dehors des propr ié tés é m i n e m m e n t toxi
ques d u réactif, d 'une pa r t l ' insuffisance du b lanc que 
p r e n d la soie ainsi t ra i tée , et en second l ieu le peu d 'apt i 
t ude de celle-ci à recevoir de fortes charges , lors de la 
t e in tu re en no i r . 

E n add i t i onnan t de craie le ba in de cui te , on a la 
faculté de p réc ip i t e r la totalité de l 'acide a rsén ique et 
d ' ob ten i r le grès pa r l ' évapora t ion d u l iqu ide . 

Procéilé rte alécreusage attribué aux Chinois . — P e n d a n t 

l o n g t e m p s , les mé thodes de décreusage suivies en Chine 
sont restées ignorées . Les informat ions données à ce sujet 
p a r p lus i eu r s voyageurs , soi -disant b ien rense ignés , 
différaient essen t ie l lement en t re elles et ne s 'accordaient 
b i e n que sur u n poin t , c'est que les Chinois n ' employa ien t 
pas de savon p o u r cette opéra t ion . 

E n 1803 , u n Suédois , Michel de Grubben s , qui avait 
s é j o u r n é long temps à Canton , fit connaî t re dans les Mé-

(I) Brevet du 13 mai 1865, n° 67,400. 
PKRSOZ. 
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(1) Technologiste, avril 185(5. 

moires de l'Académie de S tockho lm u n procédé qu ' i l 
avait vu p ra t i que r et, ce qu i vala i t m i e u x encore , qu'i l 
disait avoir p ra t iqué l u i - m ê m e . 

Le procédé consis tai t à soume t t r e la soie écrue à l ' ac
t ion d ' un m é l a n g e fe rmentesc ib le , p o u v a n t a m e n e r par 
put réfac t ion la des t ruc t ion des é l éments du grès , a u bout 
de que lques mois . 

Ce m é l a n g e étai t composé d ' eau , de sel, de far ine de 
f roment cl d ' u n e pâte de har ico ts p r é p a r é e à l ' avance 
dans des condi t ions spécia les . Nous r e n v e r r o n s l e ' l e c 
t e u r , p o u r la descr ip t ion d u t r a i t emen t , au Dictionnaire 
technologique, P a r i s , 1823 (art icle BLANCHIMENT). 

Malgré les i nd ica t ions déta i l lées fournies p a r le voya
g e u r , les pe r sonnes qu i ont che rché à r épé t e r cette 
expér ience n ' on t pu , di t -on, la réa l i ser avec succès. Il 
semble donc que l ' a u t e u r ait été i n d u i t en e r r e u r ou ait 
i g n o r é les points essentiels d u procédé q u ' o n lu i avait 
c o m m u n i q u é . 

On s 'accorde à d i re a u j o u r d ' h u i que les Chinois dé-
c reusen t l eu r s soies à l ' a ide d u ca rbona te de potasse, ce 
qu i est p lus v r a i s e m b l a b l e . 

Influence des matières minérales. 

Parfois il a r r ive q u e , lors d u d é g o m m a g e , le b a i n de 
savon se t rouve coupé, tranché, peu après l ' i n t roduc t ion 
de l a soie ; ce b a i n devient m a i g r e , t r a n s p a r e n t , tandis 
q u ' a p p a r a î t à l a surface u n e é c u m e , p resque u n e pâte 
i n so lub le . La soie se cui t m a l ; au l i eu de ressor t i r br i l 
l an t e , elle présente u n aspect t e rne et donne des résul ta ts 
tout à fait insuffisants à la t e in tu re . 

Dès l ' année 1850 (1), M. Gu inon avait constaté ce fait, 
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q u i fut s ignalé à nouveau en 1860, et j u d i c i e u s e m e n t 
exp l iqué pa r M. Sobre ro , dans u n m é m o i r e p résen té à 
l ' A c a d é m i e des sciences de T u r i n (1). E tud i an t u n e soie 
m o u l i n é e qu i avait donné l ieu à un semblab le accident , 
ce ch imis t e a reconnu qu 'el le laissait pa r l ' inc inéra t ion 
u n rés idu d 'envi ron 1 p . 100, et qu 'e l le contenai t près 
de 1/2 p . 100 de chaux et 0,14 de m a g n é s i e , sans 
p a r l e r de l ' a l u m i n e et de l 'oxyde de fer. Ains i , c'est à 
u n e p ropor t i on r e l a t ivemen t i m p o r t a n t e de composés 
ca lca i res et magnés iens qu ' i l y a l ieu d ' a t t r i bue r le phé 
n o m è n e i n d i q u é , ces composés d o n n a n t na issance , pa r 
l e u r contact avec le savon alcal in des ba in s de déc reu
sage , à des savons t e r reux inso lubles . 

Condui t , p a r l ' é tude de son sujet, à examine r la cendre 
des soies dans les différentes phases de l eurs t r ans fo rma
t ions , M. Sobre ro a décelé la p ré sence des m ê m e s 
ma t i è r e s m i n é r a l e s dans l ' enveloppe d u cocon non encore 
t r ava i l l é , et p a r t a n t dans la soie, te l le qu 'e l l e est sécrétée 
p a r le v e r ; ma i s elles s'y t rouvent en quan t i t é s t rès-mi
n i m e s tou t en va r i an t l égè remen t , selon la race , la n o u r 
r i t u r e et l 'é tat de sauté des l a rves . Ce ch imis te adme t 
donc q u ' u n e propor t ion t rès-supér ieure de ces mat ières 
est due à l ' emplo i d 'eaux calcaires p e n d a n t le dévidage 
des cocons. On pour ra i t y a jouter cette condi t ion que 
l ' é t i rage se soit accompl i dans u n e eau ayant déjà servi, 
et su r tou t dans u n e eau de chrysal ides devenue a m m o 
n iaca le pa r la put réfac t ion , l ' a m m o n i a q u e favorisant la 
fixation de la chaux et de la magnés i e su r la soie. 

C'est à l ' inf luence du m ê m e alcali que nous avons at t r i 
b u é la présence de 2 p . 100 de chaux , dans une schappe 
soumise il y a que lques années à not re examen . 

L a conclusion à t i r e r de ce qui p récède , c'est q u e , 
lo r squ ' i l s ont affaire a u n e soie de p rovenance i n c o n n u e . 

(1) Répertoire de chimie appliquée, 1800, p. 97. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les te in tur ie rs devra ien t en essayer u n échan t i l lon avant 
de soumet t re la total i té au déc reusage . Si cet échan t i l lon 
contenai t de la chaux en p ropor t ion no tab le , ils p r é p a 
re ra i en t toute la par t ie en la m a n œ u v r a n t , p e n d a n t u n 
quar t d ' h e u r e env i ron , d a n s . u n e eau t iède a iguisée d 'a
cide c h l o r h y d r i q u e . La fibre r incée à l ' eau d 'abord , 
puis dans u n e faible solut ion a lca l ine , se t rouvera i t 
a ins i b i en débar rassée des composés t e r reux qu i l 'accom
pagna ien t , et prête à subi r le décreusage à la façon or
d ina i r e . Ce t r a i t emen t devrai t toujours être suivi , m ê m e 
sans essai p réa lab le , lorsqu ' i l s 'agit des fantaisies, des 
s chappes , des bour re t t e s , e tc . , a insi que des soies sau
vages. 

Régénération des savons. 

Depuis u n cer ta in n o m b r e d ' années , on a songé à uti
liser les rés idus savonneux des ba ins de décreusage qui 
é taient autrefois complè t emen t p e r d u s , et à en re t i re r 
les acides gras p o u r les saponifier à n o u v e a u . Un des 
moyens en usage consiste à a jouter à ces eaux du ch lo
r u r e de ca lc ium ou s i m p l e m e n t u n lait de c h a u x . P a r 
cet te addi t ion , il se forme aussi tôt des savons calcaires , 
q u i se p réc ip i ten t . On les sépare d u l iqu ide , on les lave 
à p lus ieurs reprises su r u n filtre, puis on les décompose 
dans u n e cuve pa r u n acide, g é n é r a l e m e n t l ' ac ide ch lo 
r h y d r i q u e ; enfin on y fait b a r b o t e r de la v a p e u r . Sous 
cette inf luence, les acides gras mis en l ibe r té fondent et 
v i ennen t se r a s semble r à la surface du l iqu ide sous 
forme hu i l euse . 11 n e reste p lus qu ' à les r ecue i l l i r et à 
les t r a i t e r p a r u n e lessive a lca l ine p o u r recons t i tue r u n 
savon assez b e a u , suscept ible d 'ê t re employé à nouveau 
dans le d é g o m m a g e . 

Cette r égéné ra t ion des savons a p r i s , à Lyon , assez 
d ' impor t ance p o u r q u ' u n g r a n d é tab l i s sement ait j u g é 
pouvoir en faire u n e spécial i té de fabr ica t ion . M. D r e -
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v o n a e n t r e p r i s d 'u t i l i ser , non- seu lemen t les vieux ba ins 
d e déc reusage p rovenan t des atel iers de t e in tu re , mais 
tou tes les eaux savonneuses sor tan t de ces a te l iers , d ' a 
près le p rocédé su ivan t qu ' i l a fait b reve te r . 

D a n s des cuves m u n i e s de robine ts de v idange , on réu
n i t toutes les eaux savonneuses ind i s t inc tement , aussi 
b i e n cel les qui con t i ennen t du grès de soie, que celles 
qu i r e n f e r m e n t d u c a m p ê c h e , sans tenir c o m p t e d e leur* 
t e m p é r a t u r e , et on les addi t ionne d 'un léger excès d'acide 
c h l o r h y d r i q u c , exempt , a u t a n t que possible, d 'acide su l -
fu r ique . P resque aussi tôt , mon te à la surface du l iquide 
u n e pâ te colorée qu ' on isole en sout i ran t l ' eau pa r les 
r ob ine t s in fé r i eu rs . 

On peu t t r a n s p o r t e r la pâte su r u n filtre p o u r la faire 
égou t t e r , m a i s il est p ré fé rab le de la j e t e r dans u n e 
a u t r e cuve m u n i e d 'un se rpen t in à c i rcula t ion de vapeur , 
a u m o y e n d u q u e l on chauffe la ma t i è re j u squ ' à ébull i t ion 
de l 'eau in te rposée . 

A p r è s q u e l q u e t emps de repos , cette eau se sépare , et 
on la sout i re ; puis on chauffe de nouveau et l 'on procède 
à p lus ieurs repr i ses de la m ô m e façon, p o u r enlever 
c o m p l è t e m e n t la pa r t i e aqueuse . Cela fait, on cont inue 
à chauffer, afin de d é t e r m i n e r la fusion de la pâte , et de 
l a t r an s fo rmer en u n e hu i l e qu ' on décante et qu 'on filtre 
à t ravers u n feutre se r ré . Enfin, on peu t presser le résidu 
p o u r en r e t i r e r l ' hu i l e qu i l ' i m p r è g n e . 

I l est à r e m a r q u e r que les pâtes d 'acides gras sont beau
coup p l u s faciles à débar rasse r de l e u r eau, p a r l a filtra-
t ion et le chauffage, lorsqu 'e l les ne proviennent pas de 
b a i n s con t enan t d u grès de soie. 

MÉTHODES DIVERSES DE DÉCOLORATION ET DE BLANCHIMENT 

A l 'occasion des mé thodes de décreusage que nous 
v e n o n s de déc r i r e , il est à propos de par le r de divers 
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(1) Annales de physique, 1793. 

procédés p o u r b l a n c h i r ou décolorer la soie, dont q u e l 
ques-uns ont t rouvé accès dans les atel iers de te in
t u r e . 

L ' u n , dû à Baume (1), est basé su r la solubil i té de la 
mat iè re co lorante de la soie dans l 'a lcool . D 'après ce 
t r a i t ement , on p longe la fibre dans l ' eau c h a u d e , on l 'y 
moui l le b i en et on l ' in t rodu i t aussitôt après dans u n ba in 

' formé d 'alcool concen t ré , add i t ionné d 'acide c h l o r h y -
dr ique : 200 l i t res d 'alcool et 1 k i l o g r a m m e d 'ac ide , pour 
10 k i log rammes de soie. 

Le tout est por té à l ' ébul l i t ion dans u n e chaud iè re a u 
toclave en cu ivre , j u s q u ' à dissolut ion complè te de la m a 
t ière colorante . 

Lorsqu 'on n e dispose pas d 'un au toc lave , il faut chauf
fer le ba in à l 'a ide d ' u n tuyau de v a p e u r et, à défaut de 
vapeur , opé re r à froid p o u r éviter le d a n g e r d ' inf lam
mat ion . Dans tous les cas, le ba in d'alcool doit être cou
ver t avec soin, p e n d a n t l ' immers ion . 

Le l e n d e m a i n on re t i re la soie, on l ' expr ime forte
m e n t , en p r e n a n t la p récau t ion de recuei l l i r le l iquide 
écou l é ; puis on la lave b i e n , et on la soufre, car l 'alcool 
et l 'acide ch lo rhyd r ique n e la décoloren t pas complè te
men t . Après le soufrage, el le est d ' un b e a u b l a n c , et 
prê te à être employée en souple ou en éc ru . Si ce t ra i 
t emen t n e revena i t pas à u n pr ix aussi é levé, on l ' e m 
ploierai t p lus souvent qu ' on n e fait, à cause de sa r a p i 
di té . 

Ce qui reste du b a i n n 'es t pas p e r d u , car on p e u t sa
tu re r l 'acide c h l o r h y d r i q u e avec de la chaux , et, en dis
t i l lant le m é l a n g e , r e t i r e r la p lus g r a n d e par t ie de 
l 'alcool p o u r le faire servi r à nouveau . Toutefois , cette 
mé thode de décolora t ion ne p résen te p lus le m ê m e in té 
rêt que pa r le passé, pu i sque les soies de Ch ine , du p lus 
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b e a u b l a n c , a r r iven t à profusion sur nos m a r c h é s e u r o 
p é e n s , et que la soie éc ru -b lanche n 'est pas p lus rare, au
j o u r d ' h u i que la soie é c r u - j a u n e . 

L e p rocédé p récéden t diffère fort peu de celui qu 'a 
va i t p u b l i é a n t é r i e u r e m e n t R i g a u d , dans la Gazette 
du commerce (1778), et que Pajot des Cha rmes a r e 
p r o d u i t dans son ouv rage , Y Art du blanchiment, an VIII , 
p . 2 4 3 . 

U n e a u t r e m é t h o d e de décolora t ion, due à Giobert , 
repose su r l ' emplo i d u ch lo re . Cet agen t ne doit pas être 
employé à l 'é tat gazeux , n i en combina ison avec la 
c h a u x , m a i s dissous dans l ' eau . La soie est p longée a l 
t e r n a t i v e m e n t dans l ' eau de chlore et dans une solution 
d 'ac ide su l fureux, j u s q u ' à ce que la cou leu r soit enlevée. 
L a fibre p e u t ensui te ê tre assouplie ou employée en 
é c r u ; u n b a i n de c h l o r u r e de c h a u x ne saurai t être u t i 
l i sé , pa rce q u e la base de ce composé la durci t et l 'a l 
t è r e . 

D u res te , le p rocédé de b l a n c h i m e n t proposé par Gio
b e r t n ' a p r o b a b l e m e n t été in t rodui t dans aucun atel ier , 
car il est t rop d a n g e r e u x p o u r la soie. 

Nous n e pa r l e rons aussi que p o u r mémoi r e d ' un t r a i 
t e m e n t essayé dans ces dern iè res a n n é e s par M. Tessié 
d u Motay, et basé su r l ' emplo i a l ternat i f du p e r m a n g a 
na t e de potasse et de l 'acide su l fureux. Ainsi que nous 
l 'avons déjà fait ressor t i r page 92 , ce procédé , qui réussit 
d ' a i l l eu r s fort b i en su r p lus ieurs fibres, ne semble don
n e r avec la soie du b o m b y x Mori que des résultats médio
cres , d u m o i n s dans les condi t ions ord ina i res . 

U n e m é t h o d e différente a été proposée par M. F r é -
zon (1). E l l e consiste à r emp lace r l 'acide sulfureux pa r 
u n m é l a n g e bou i l l an t de sel m a r i n et d 'acide oxal ique. 
L ' emp lo i de ces subs tances facilite, au dire de l ' a u t e u r , 

(1) Bulletin de la Société chimique, année 1870, 1.1, p. 351. 
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l ' azurage et la t e in tu re u l t é r i e u r e . Dans u n e cuve de 
100 l i t res on in t rodu i t : 

Eau : quantité suffisante. 

On i m m e r g e dans le b a i n a u t a n t de ma t t eaux que l 'on 
peu t en met t re sans g ê n e r la m a n œ u v r e . Après u n e h e u r e 
ou deux , on les re t i re et on les l ave . 

E n 1875, M. Tessié d u Motay a fait b reve te r , pour le 
b l a n c h i m e n t des soies et en pa r t i cu l i e r des Tussah, u n 
procédé qui donne des résu l ta t s fort in téressants dans 
l ' i ndus t r i e . Nous ne connaissons pas les détai ls de la m é 
thode a u j o u r d ' h u i suivie , sans doute u n peu différente 
de celle qui est i nd iquée dans le b reve t . D 'après la des
cr ip t ion de ce lu i -c i , on p r é p a r e u n ba in con tenan t de 50 
à 100 part ies d e b i o x y d e de b a r y u m p o u r 100 par t ies do-
soie sauvage, et u n e p ropor t ion m o i n d r e p o u r les aut res 
soies. On doit à l ' avance pu lvér i se r f inement cette sub
stance et la laver , p o u r sépare r la ba ry te l i b re qu 'el le 
p o u r r a i t con ten i r , ou encore la soumet t r e à l 'act ion d 'un 
cou ran t d 'acide ca rbon ique en présence de l ' eau , dans le 
m ê m e b u t . Ce bioxyde est p e u so lub lc , m a i s , à la t e m p é 
r a t u r e du ba in de b l a n c h i m e n t (30 à 90° cent igrades) , il 
cède peu à peu à la fibre son oxygène à l 'é tat na issant , 
sans l ' in te rven t ion d ' a u c u n acide ; on la voit , en effet, se 
décolorer p rogress ivement . 

On laisse la soie env i ron deux heu re s dans lè b a i n , puis 
on la lave et on la passe dans u n e eau aiguisée d 'acide 
c h l o r h y d r i q u e ; enfin, on lu i donne u n de rn i e r lavage 
en eau p u r e . Si elle n 'é ta i t pas suff isamment b l a n c h i e , 
on r e c o m m e n c e r a i t l 'opéra t ion c o m m e ci -dessus . 

D u r a n t son i m m e r s i o n dans le ba in d e b i o x y d e , la soie 
absorbe dans ses pores u n e cer ta ine p ropor t ion d u r é a c 
tif sans doute à l 'état d 'hydra te . Son b l a n c h i m e n t s 'achève 

Acide oxalique 
Chlorure de sodium 

2 kilog. 
2 — 
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d o n c lo rs de son in t roduc t ion dans l 'acide ch lo rhydr ique 
é t e n d u ; ca r , à ce m o m e n t , il se forme sur la fibre m ê m e 
d e l ' e au oxygénée qui peu t exercer son action décolo
r a n t e de la façon la p lus efficace. 

N o u s ferons r e m a r q u e r qu 'on ne saura i t i m p u n é m e n t 
la i sser l o n g t e m p s la soie en contact avec le ba in do 
b ioxyde ; ca r el le se gonflerait ou t re m e s u r e et pa r là 
s 'affaibl i rai t b e a u c o u p ; d ' u n au t r e côté, e l le pe rd ra i t de 
son b r i l l a n t , dev iendra i t t e rne et d u r e , au po in t qu 'on 
n e r éuss i r a i t p l u s ensui te à lu i r e n d r e ses qual i tés p r e 
m i è r e s . Cette act ion fâcheuse serait su r tou t accentuée , si 
le b ioxyde con tena i t de la ba ry te caus t ique . 

E n su ivan t les indica t ions p récéden tes , on ar r ive à d é 
co lo re r les soies sauvages , sinon d 'une m a n i è r e complète , 
a u m o i n s assez p o u r pouvoi r les t e indre dans presque 
tou tes les nuances claires , sauf le b l a n c , ce qui est déjà 
u n i m m e n s e avan tage . P lus ieu r s maisons de Lyon et d e 
P a r i s t i r en t a u j o u r d ' h u i par t i de ce p r o c é d é ; mais il est 
sans grand, i n t é r ê t , à l ' égard des soies d u m û r i e r , c a r r 

avec ces de rn i è r e s , i l ne donne g u è r e m i e u x que les m é 
thodes a n t é r i e u r e m e n t connues . 

C'est d a n s l ' é tab l i s sement de MM. Hulo t et Bc r ruye r 
de P u t e a u x qu ' i l a été r e n d u r ée l l emen t p ra t ique et a 
fou rn i les p r e m i e r s bons résu l t a t s . 

Le b l a n c h i m e n t ci-dessus n e doit év idemmen t s 'opérer 
q u e s u r des soies sauvages déjà cuites ; encore est-il né 
cessaire d'effectuer l eu r déc reusage avec certaines p récau
t ions , p a r des agents pouvan t b i en dépoui l ler la fibre, 
l u i e n l e v e r su r tou t ces i m p u r e t é s na ture l les qui lui don
n e n t souvent , u n e fois t e in te , u n aspect miro i tan t et m é 
t a l l i q u e . Enf in , il faut avoir soin de la r incer parfai te
men t , p o u r qu 'e l l e ne con t i enne absolument p lus de 
savon à son ent rée dans le ba in de bioxyde de b a r y u m . 

P o u r ces motifs, il est avantageux de décreuser la soie 
sauvage p a r le carbonate de soude ou m ê m e par la soude 
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(I) Brevet n° 118,073. 

caust ique à 3° B a u m e et bou i l l an t e , ainsi que le r e c o m 
m a n d a i t M. Guinon dès 1849, ou du moins de faire suc 
céder a u décreusage pa r le savon, u n r inçage à t iède pa r 
cet a lcal i . 

M. Dupor t , de Lyon , a proposé de c o m b i n e r les deux 
procédés de b l a n c h i m e n t de M. Tessié du Motay, en opé
r a n t de la m a n i è r e su ivante (1) : 

P o u r 100 par t ies de soie, on p r e n d de 25 à 30 par t ies 
de bioxydc de b a r y u m qu 'on délaie dans u n ba in chauffé 
à 82° — 85°. On y laisse les ma t t eaux i m m e r g e s p e n d a n t 
u n e d e m i - h e u r e . Ce t emps écoulé , on réchauffe le ba in 
à 80° et on y fait encore s é j o u r n e r la fibre u n e demi-
h e u r e . Enfin, on r e c o m m e n c e u n e t ro is ième fois de 
m ê m e . 

La soie est passée ensui te dans u n e dissolut ion faible 
de p e r m a n g a n a t e de potasse, add i t ionnée de sulfate de 
magnés ie . L ' in t roduc t ion de ce d e r n i e r sel a p o u r bu t 
d ' e m p ê c h e r la mise en l iber té de la potasse caust ique qui 
serait nu i s ib le . On laisse la soie p e n d a n t v ing t m inu t e s 
dans le ba in , puis p e n d a n t v ing t au t res m i n u t e s exposée 
à l 'a i r ; on la p longe alors dans un m é l a n g e d 'acide chlor-
h y d r i q u e faible et de bisulfite de soude . Enfin on lave , 
et on r e c o m m e n c e qua t r e à c inq fois le m ê m e t ra i te
m e n t . 

L ' a u t e u r p ré t end décolorer ainsi les soies sauvages 
d ' une façon assez parfa i te , pour pouvoir ensui te t e indre 
les t r ames en blanc mat et les o rgans ins en blanc vif. 

Tout r é c e m m e n t , M. Char les Gi ra rd a i m a g i n é u n e 
mé thode de décolorat ion qui offre les m ê m e s avantages 
que celle de M. Tessié d u Motay, sans en avoir les incon
vénients , car elle ne peu t n i fat iguer n i d u r c i r la fibre. ' 
C'est pourquo i elle a aussitôt t rouvé son appl ica t ion dans 
l ' indus t r ie . Il ne nous appa r t i en t pas de décr i re ce p r o -
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cédé, mais , sans indiscré t ion, nous pouvons dire qu'i l est 
basé sur l ' emploi de l ' eau oxygénée, dans des condit ions 
spéciales . Il convient p o u r la décolorat ion de toutes les 
soies ind i s t inc temen t (V. Addition, à la fin du chapi t re) . 

Q u a n t à la soie du m û r i e r , les seuls moyens v r a i m e n t 
p ra t iques que l 'on possède j u squ ' à présent p o u r la déco
lorer et la b l a n c h i r sont : 1 0 l ' emploi de l 'eau régale éten
due ; 2° le soufrage, r enouve lé p lus ou moins souven t ; 
3° la t e i n t u r e , à l 'aide de pr inc ipes colorants var iables 
employés en t r è s - m i n i m e quan t i t é et pouvan t fourni r à 
la fibre la n u a n c e complémen ta i r e qui lui m a n q u e pour 
a t te indre tel ou tel b l a n c d e m a n d é . P e n d a n t longtemps 
on a u t i l i sé , dans ce b u t , la cocheni l le ammoniaca le et 
le ca rmin d ' indigo ; a u j o u r d ' h u i , on a recours de préfé
rence aux b leus et aux violets d ' an i l ine qui p roduisen t 
de mei l l eurs résu l ta t s . 

P o u r cer ta ins art icles, tels que les foulards fond b l anc , 
qui d e m a n d e n t u n azurage capable de résister aux opé
ra t ions subséquen tes , on in t rodu i t dans le ba in de cuite 
u n pet i t n o u e t con tenan t de l ' indigo pulvér isé . Cette 
ma t i è re t rès-divisée p rodui t , en s 'a t tachant à la soie, u n e 
t e in tu re m é c a n i q u e fort solide. 

Dans cet o rdre d ' idées, il existe u n e méthode de tein
t u r e en b l a n c qu i est, pa ra î t - i l , très-satisfaisante. El le 
consiste à p longer la soie dans u n e eau chargée d 'un 
b i ca rbona te t e r r e u x , de chaux ou de magnés ie , et à faire 
boui l l i r , p o u r a m e n e r la fixation d u carbonate n e u t r e . 

On ob t ien t éga l emen t des b lancs fort agréables , pa r 
l ' emplo i de l ' a lbât re f inement pulvér isé , et par celui des 
sels de p l o m b , pa r t i cu l i è r emen t du sous-acétate. 

Nous rappe l l e rons en t e r m i n a n t que la lumiè re b l a n 
chi t les soies, sans a l té re r l eu r b r i l l an t n i l eu r solidi té, 
et q u ' a u dire des personnes ayant voyagé dans l ' ex t rême 
Orient , les Chinois me t t en t à profit cette propr ié té d ' une 
m a n i è r e fort heu reuse (Voir p . 63) . 
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Traitement des déchets de cocons. 

Nous ne saur ions t e r m i n e r l ' é tude des opéra t ions in
dustr ie l les d u décreusage sans faire conna î t r e auss i , d'a
près u n e note qui nous a été c o m m u n i q u é e , c o m m e n t se 
t ra i ten t g é n é r a l e m e n t les déchets de soie, dest inés à la 
fabr icat ion des schappes et des fantaisies. 

Ces déche t s , que l 'on t rouve dans le c o m m e r c e en 
quan t i t é s cons idérab les , consis tent en bourre, bourrette, 
frison, cocons percés ou de graine et cocons bassinés. 

L o g i q u e m e n t , on devra i t , p o u r b i en les u t i l i ser , les 
faire cu i re avan t de les p e i g n e r et de les m e t t r e en fila
t u r e . Mais il a été r e c o n n u q u ' e n o p é r a n t ainsi on o b t e 
na i t de mauva i s résu l ta t s . L a ma t i è r e boutonne, selon 
u n e expression du mé t i e r ; la fibre est é lec t r ique , le 
p rodu i t défectueux. On les t ra i te donc a u t r e m e n t , et de 
façons différentes, d ' après l e u r n a t u r e . 

Lorsqu ' i l s 'agit des frisons, on les fait rouir, su ivan t u n 
t e r m e i m p r o p r e , ma i s consacré p a r l ' u sage . A cet effet, 
on les entasse dans u n e cuve en bois p o u v a n t en c o n t e 
n i r 300 ki log. et on les ar rose avec u n e solut ion de c r i s 
t aux de soude chauffée à 50°. Enfin on les presse for te
m e n t et on laisse la fe rmenta t ion se p r o d u i r e . 

La m a t i è r e est a b a n d o n n é e dans cet état , p e n d a n t 
hu i t ou dix j o u r s , après quoi on la décuve et on la l ave . 
El le a p e r d u p a r ce t r a i t emen t 18 p . 100 de son poids en
vi ron, m a i s re t i en t u n e p ropor t ion de grès suffisante, 
(7 p . 100 à peu près) p o u r b ien se p rê te r aux opéra t ions 
du peignage et d u filage. Une fois t r ans fo rmée en fil ou 
en tissu, elle est a m e n é e au b l a n c parfai t p a r u n d é c r e u 
sage avec 25 p . 100 de savon. 

Il n ' en est pas de m ê m e p o u r les cocons de graine. U n e 
fermenta t ion c o m m e n c é e à t iède , et qu i se con t inue s p o n 
t anément , est insuffisante p o u r les diviser et il faut avoir 
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recours à des moyens p lus énerg iques . Au l ieu donc 
de se b o r n e r à a r roser la ma t i è r e avec la solution a lcal ine 
chauffée à 50° seu lemen t , on ma in t i en t le mé lange à 
100°, p e n d a n t qua t r e j ou r s consécutifs . Les j ou r s su i 
van ts on injecte de la v a p e u r d u r a n t une h e u r e pour 
en t r e t en i r u n e fermenta t ion à hau te t empéra tu re . 

Au bou t d ' une sema ine , la cui te est t e rminée ; le cocon 
peu t s 'a l longer a i sément sous les dents des cardes et on 
obt ien t , en définitive, u n fil de be l le appa rence . Malheu
r e u s e m e n t , il conserve après le décreusage au savon une 
te inte havane p lus ou moins p r o n o n c é e . 

Cette colorat ion prov ien t , t an t de la dépoui l le qu 'a lais
sée le papi l lon dans le cocon, lors de son éclosion, 
que du l iqu ide qu ' i l a sécrété à sa sort ie . Le pr inc ipe 
co loran t , qu i est d 'un b r u n m a r r o n foncé, en t re en dis
solut ion dans l ' eau a lca l ine , su r tou t à la h a u t e t e m p é 
r a t u r e de la cuve, et se fixe su r la fibre soyeuse ; il devient 
dès lors imposs ib le , pa r les moyens ac tue l l emen t en 
usage , d ' a m e n e r celle-ci au b l a n c parfait (1). 

La moi t ié des foulards que l 'on fabr ique en France ont 
des fonds de couleurs sombres avec lesquels cette teinte 
primit ive n 'es t pas à r e d o u t e r ; mais pour les foulards im
p r imés en couleurs c la i res , ou avec fonds b lancs , pa i l le , 
b l eu céleste e tc . , on ne saura i t l ' adme t t r e . Dans ce cas, 
on est obligé d 'avoir recours a u frison, qui est d 'un 
pr ix p lus é levé. 11 serai t u t i le d ' a r r ive r à empêche r la dis
solut ion de la ma t i è r e b r u n e de la chrysal ide d u r a n t 
la cui te des déchets . 

U n indus t r i e l de la Suisse a, d i t -on , t rouvé le moyen 
de rou i r les cocons en deux h e u r e s au l ieu de hu i t j o u r s , 
et cela sans développer d ' o d e u r . 

De son côté M. Goppels rœder , professeur de ch imie à 

(1) Ce serait le cas d'essayer la nouvelle méthode de blanchiment 
de M. Tessié du Motay, ou celle de M. Girard. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mulhouse , a a n n o n c é avoir réussi à p r o d u i r e les mêmes 
effets dans les condi t ions les p lus satisfaisantes. 

Ce serai t là un i m p o r t a n t p rogrès réa l i sé , au double 
po in t de vue de l ' économie de t emps et de la sa lubr i té , 
car le p rocédé de fe rmenta t ion que nous avons décrit 
infecte tout le vois inage , lors d u décuvage , et il ne serait 
pas toléré dans u n e vi l le . Les fibres p rovenan t de ce t r a i 
t e m e n t conservent d 'a i l leurs long temps u n e odeur r e 
poussante qu i rappe l le celle des ma t i è res fécales et ne 
d ispara î t c o m p l è t e m e n t qu ' à la cui te . 

DÉCREUSAGE OFFICIEL. 

La descr ipt ion que nous avons faite des diverses opéra
t ions, p ra t iquées dans u n é tab l i s sement de Condit ion, se
rai t i ncomplè t e , si nous omet t ions de p a r l e r de l ' app ré 
ciation des soies pa r l e u r per te a u déc reusage . Ce genre 
d ' épreuve r e n d aux fabr icants b e a u c o u p de services. 

11 n ' a u r a i t pas sa ra i son d ' ê t re , si la soie étai t u n e ma
tière p remiè re toujours t ra i tée d ' u n e façon iden t ique , 
exempte d ' impure t é s et ne con tenan t que des p ropor 
tions var iab les d ' h u m i d i t é : dans ce cas, les épreuves 
du cond i t i onnemen t et du t i t rage r ense igne ra i en t d 'une 
m a n i è r e suffisante sur la va l eu r de la m a r c h a n d i s e Mais 
il n ' e n est m a l h e u r e u s e m e n t pas a ins i . L 'expér ience 
m o n t r e que la soie, au l ieu d ' ép rouve r p a r le déc reu
sage u n e d iminu t ion de poids de 17 à 25 p . 100 au p lus , 
selon son pays d 'o r ig ine , pe rd quelquefois j u s q u ' à 30 et 
40 p . 100, voire m ê m e davan tage , pa r sui te de la charge 
qu 'e l le a r e ç u e , l o r s de l ' ouvra i son . 

P a r m i les mat iè res a insi a joutées , nous s ignalerons 
d 'abord l ' eau de ch rysa l i de s ; puis la gé la t ine et la colle 
de poisson, qui ont l ' avan tage d ' agg lu t i ne r le duvet des 
mauvaises soies et de l e u r d o n n e r u n e a p p a r e n c e u n i e , 
en m ê m e temps q u ' u n e consis tance convenab le ; les 
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hu i l e s grasses ; le savon ; quelquefois des mat ières amy
l a c é e s ; enfin des substances salines (sels 'de chaux, de 
ba ry te , a l u n , e tc . ) . 

Nous avons eu l 'occasion d 'analyser une soie, pe rdan t 
près de 40 p . 100 a u décreusage , qui , par un s imple lavage 
à l 'eau c h a u d e , a b a n d o n n a i t à ce véhicule 15 p . 100 en 
vi ron de son poids . Cet extrait aqueux était constitué 
p r i n c i p a l e m e n t de ch lo ru re de sodium et de ni t ra te de 
soude . 

D 'après ce qui p récède , il est facile de concevoir com
m e n t le décreusage est devenu u n e expérience complé 
m e n t a i r e ind i spensab le pour rense igner exactement les 
intéressés su r la va l eu r in t r insèque d 'une soie, car il se
rai t i l logique de d e m a n d e r au cond i t ionnement seul plus 
qu ' i l n e peu t fourni r , c 'est-à-dire aut re chose que la dé
t e rmina t ion de la quant i té d 'eau . 

I lâ tons-nous de faire r e m a r q u e r , à l ' h o n n e u r du com
merce eu ropéen , que ces fraudes, à par t quelques excep
tions fâcheuses, por ten t su r des produi ts exotiques. Si, 
dans nos atel iers de m o u l i n a g e , on in t rodu i t une légère 
charge de savon, ce n 'est en généra l que pour faciliter le 
dévidage . Quelquefois m ê m e cette pra t ique devient une 
impér i euse nécessité, car cer taines gréges , comme celles 
de Benga le qui ont été filées pa r les anciens procédés, se 
dévident diff ici lement et p rodu i r a i en t beaucoup de dé
chet , si l 'on ne p rena i t la précaut ion de les savonner 
fo r tement . Il en résu l te u n e sensible augmenta t ion du 
poids de la ma t i è r e m o u l i n é e . 

C'est su r tou t dans les ouvraisons de Chine que la sur
charge a t te int des propor t ions considérables , comme nous 
l 'avons déjà exposé, à l 'occasion du condi t ionnement . 

On doit à M. Gamot u n e re la t ion d 'expériences com
parat ives su r la per te des différentes soies au décreusage. 
Ce t rava i l , en t repr i s sous les auspices de la Chambre de 
c o m m e r c e de Lyon, fut inséré , en 1852, dans les Annales 
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de la Société d'agriculture de la m ê m e vi l le . Deux ans 
après., en présence de l ' impor ta t ion toujours croissante 
des soies du Levan t su r nos m a r c h é s , le m ê m e a u t e u r 
c ru t devoir r épé te r ses essais su r u n plus g r a n d n o m b r e 
de types. 

Toutefois le t ab leau géné ra l qu i r en fe rme ces résul ta ts 
ne présente p lus a u j o u r d ' h u i le m ê m e in té rê t qu ' à l ' é 
poque de sa pub l i ca t ion , à raison des c h a n g e m e n t s q u ' o n t 
appor tés à la qual i té des soies l ' i n t roduc t ion de nouvel les 
gra ines asiat iques dans la p l u p a r t des pays de l ' E u r o p e 
et les t ransformat ions opérées dans les a te l iers de fi lature 
et de m o u l i n a g e . 

On consul te ra donc avec p lus d 'ut i l i té u n r é s u m é 
d 'expér iences récentes , tel que le re levé des per tes cons
tatées a u décreusage officiel de la Condi t ion de Lyon, d u 
r an t l ' année 1875. Ce re levé , qu ' on t rouvera ci-après , 
ind ique les per tes m a x i m a et m i n i m a des différentes ca
tégories de soies, ainsi que l eurs moyennes . 11 s ' appl ique 
à des p rodui t s d 'or igines très-diverses et n o t a m m e n t a u x 
soies d u J a p o n et de Tus sah qui ne f iguraient pas dans 
le t ravai l de M. Gamot . On r e m a r q u e r a des écarts souvent 
cons idérables su r des ar t ic les d ' u n e m ô m e p r o v e n a n c e . 

Le texte qu i accompagne le t ravai l de M. Gamot con
t ient les r e m a r q u e s suivantes : 

« On reconnaît assez facilement une surcharge, soit à la 
vue, soit au toucher, soit à l 'odorat, mais son évaluation ne 
saurait être faite, même approximativement ; il devient donc 
de toute impossibilité pour le vendeur de pouvoir rien ga
rantir de précis sur ce point. Il ressort de cette impossibilité, 
la nécessité pour le consommateur, aussitôt son achat fait, 
de recourir à une opération de décreusage qui le met te à 
môme do déterminer r igoureusement la perte que la soie y 
éprouvera, et par suite ce que sera le prix de revient exact de 
la matière qu'il veut employer Lorsque 
le détenteur d'une grége qui lui paraît exiger un savonnage 
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pour être ouvrée sans trop de déchet, la livre au moulinage, 
il serait fort utile qu'il en gardâttoujours un échantillon d'une 
centaine de grammes, pour le faire décreuser simultanément 
avec l 'ouvré, lorsqu'il lui sera rendu. Ce serait le moyen de 
connaî t re exactement la quantité de la surcharge ajoutée, et 
d'éviter ainsi tout sujet de contestation. » 

Cette p r u d e n t e m é t h o d e est r é g u l i è r e m e n t suivie pa r 
u n c e r t a i n n o m b r e de négociants . 

Pratique des opérations. 

On a v u q u e , dans les atel iers de t e i n t u r e , le décreusage 
s 'ob t ien t p a r des t r a i t emen t s d ' u n e d u r é e p lus ou moins 
l o n g u e , v a r i a n t d 'o rd ina i re avec la n a t u r e de la soie, et 
auss i avec les h a b i t u d e s de chaque p ra t i c ien . 

I l est aisé de c o m p r e n d r e q u e , p o u r u n é tabl issement 
p u b l i c , i l fallait adop te r u n procédé r ap ide , un i fo rme , et 
p r é s e n t a n t des ga ran t i es sér ieuses. 

L e r è g l e m e n t é tabl i p a r la C h a m b r e de commerce de 
L y o n por te que la soie sera d ' abord desséchée à l 'absolu 
et pesée , pu is en fe rmée dans des sacs et t ra i tée successi
v e m e n t p a r d e u x ba in s bou i l l an t s , con tenan t chacun u n e 
p r o p o r t i o n de savon égale au q u a r t d u poids de la f ibre; 
q u e c h a c u n de ces t r a i t emen t s d u r e r a u n e demi -heure , 
enfin q u e les échant i l lons b ien r incés seront desséchés à 
n o u v e a u dans les é tuves , et repesés . 

L e m ê m e r è g l e m e n t est en v i g u e u r à Pa r i s ; néanmoins , 
c o m m e c'est à la Condi t ion de Lyon q u ' a été organisé le 
p r e m i e r décreusage officiel, nous croyons devoir décrire 
de p r é f é r ence les opéra t ions p ra t iquées dans cet é tabl is
s e m e n t don t la d i rec t ion est confiée, depuis p lus ieurs 
a n n é e s , à u n h o m m e c o n n u p a r ses hau tes capacités, 
M. A . P e r r e t . 

Préparation des échantillons. — P o u r l 'essai, on p r e n d 
u n e cen t a ine de g r a m m e s de soie, que l 'on par tage en 
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deux par t ies dest inées à ê t re t ra i tées e n s e m b l e , de ma
nière à fourn i r des résu l ta t s con t rad ic to i res . Dès l eu r 
p ré l èvemen t , les échan t i l lons sont a c c o m p a g n é s d 'un 
bu l l e t i n qu i por te , ou t re u n n u m é r o d ' o r d r e , le nom 
d u déposant , la m a r q u e de la ba l l e , e tc . 

Une salle spéciale est affectée a u x diverses m a n i p u l a 
t ions qu i p r é c è d e n t ou su iven t la cu i t e . On pèse d 'abord 
les m a t t e a u x i so lément , on les ouvre , en r ep l i an t sur 
eux-mêmes les écheveaux qu i p r é sen t en t , c o m m e les 
g réges , u n gu ind rage t r o p g r a n d , pu is on passe à chacun 
d 'eux u n e chevillière (1). 

Les deux lots a p p a r t e n a n t à une m ê m e ép reuve reçoi
vent des chevi l l ières de n u m é r o s consécutifs . E n ou t r e , 
chaque m a t t e a u est m a r q u é avec u n e légère a t tache qui 
p e r m e t de d is t inguer , d ' après le n o m b r e des n œ u d s , le 
p r e m i e r lot d 'avec le d e u x i è m e . 

Première dessiccation. — Ces p répara t i f s t e rminés , 
on p rocède à la p r e m i è r e dessiccat ion des lots à l ' a b 
solu. Sep t appare i l s de c o n d i t i o n n e m e n t , ins ta l lés dans 
la m ê m e salle que ci-dessus et chauffés i so lément , soit 
au c h a r b o n , soit au gaz, sont affectés à cette opé ra 
t ion spéc ia le . A u m o m e n t de dessécher les m a t t e a u x , on 
a soin de l eu r en lever les chevi l l iè res . P o u r gagne r du 
t emps , on in t rodui t à la fois les deux lots d ' ép reuve dans 
la m ê m e é tuve , en les s u s p e n d a n t e u n c roche t en forme 
d ' anc re . On obt ient le poids abso lu de c h a c u n d 'eux, en 
les r e t i r an t l ' u n après l ' a u t r e . Dès que la pesée est ter
m i n é e , on r e m e t au m a t t e a u sa chev i l l i è re . La soie est 
por tée ensui te à l 'a te l ier de cui te ou de déc reusage . 

Atelier de décreusage. — Cet a te l ie r , don t la figure 40 
donne ra u n e idée assez exacte, est u n e vér i tab le b u a n d e r i e 
ayant env i ron 6 mè t res de l o n g u e u r , su r 3 mè t res de l a r 
geu r et 3 mèt res de h a u t e u r . Le sol en est b i t u m é ; on a 

(1) Les chevillières sont des rubans de fil aux extrémités desquels 
sont brodés des numéros d'ordre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m é n a g é , dans le sens d e l à l o n g u e u r , u n e cer ta ine pente 
et au mi l i eu u n e r igole , afin que toutes les eaux r é p a n 
dues se r a s semblen t , p o u r a l ler se déverser à l 'extrémité 
de la salle dans u n t rou d 'égout , au-dessous d ' un p l a n 
che r mob i l e . 

Tro i s chaud iè res à doub le fond, en cu iv re , sont ins
tal lées sur des t répieds ; elles ont u n e capaci té respective 
de 150, 115 et 30 l i t res . L a chaud iè re a toujours une 
con tanance de beaucoup supé r i eu re à celle qu i serait 
t h é o r i q u e m e n t nécessaire p o u r u n e opéra t ion . En ne la 
r empl i s san t pas e n t i è r e m e n t d ' eau , on a mo ins à redouter 
le d é b o r d e m e n t du b a i n , q u a n d , p a r u n e forte ébu l l i -
t ion , il se p rodui t u n e mousse a b o n d a n t e ; l 'ouvr ier se 
t rouve éga lement p lus à l 'aise p o u r r e m u e r la soie. 

Des condui tes d 'eau et de v a p e u r pe rme t t en t d 'a l i 
m e n t e r et de chauffer à volonté c h a c u n e des chaudières . 

Au-dessus de ces de rn i è re s est cons t ru i te u n e hotte 
des t inée à favoriser la sort ie de la v a p e u r et la ven t i 
l a t ion . 

Contre l ' une des parois de l ' a te l ie r se t rouve adossée 
u n e g r a n d e b a r q u e en bois , de 3 m , 3 0 de l o n g u e u r , a l i 
men tée pa r u n e forte pr ise d ' eau et pouvan t ê tre chauf
fée d i rec tement pa r la v a p e u r . Cette b a r q u e est destinée 
a u lavage des soies après les deux t r a i t emen t s a u savon 
bou i l l an t . 

Enf in l 'a te l ier cont ient fous les aècessoires nécessaires 
aux opéra t ions , en t re au t res u n e chevi l le fixée sol ide
m e n t dans le m u r , u n e poche en cuivre p o u r v ider les 
bass ines , e tc . 

Décreusage ou Cuite. — Avan t d ' i n t rodu i r e les é c h a n 
t i l lons dans les sacs, on a eu soin de les classer , de m a 
n iè re à r é u n i r ceux de m ê m e d imens ion ou de m ê m e 
sor te . Les sacs sont en toile gross ière p e u ser rée ; ils p ré 
sen ten t u n e l a r g e u r va r i ab le , ma i s u n e l o n g u e u r cons
tante d 'envi ron 90 cen t imèt res . On choisit un sac assez 
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a m p l e , p o u r que les lots à décreuser s'y t rouvent b i en 
a u l a r g e . 

E n m ê m e temps qu ' i l procède à ces man ipu la t ions , 
l ' ouvr i e r p r é p a r e le ba in de savon de la m a n i è r e su i 
v a n t e : 

I l c o m m e n c e pa r chauffer dans l ' une des chaudières 
l a quan t i t é d 'eau vou lue (environ"2 l i t res pa r échanti l lon) 
et y in t rodui t u n e faible p ropor t ion de cristaux de soude, 
sans r ecou r i r p o u r cela à la pesée . L ' é cume g rumeleuse 
q u i vient se former peu après à l a surface du l iquide est 
en levée au moyen d ' u n e raquette en toi le. Le ba in une 
fois éclairci , l ' ouvr ie r y ajoute d u savon b l a n c de Mar
seille de p r e m i è r e qual i té (le q u a r t d u poids de la soie) 
pesé à l ' avance et coupé en t r anches minces ; enfin, lo r s 
q u e le savon est complè t emen t dissous et le l iqu ide en 
p le ine ébu l l i t ion , il in t rodu i t les soies et met en t ra in u n 
sabl ie r fonct ionnant exactement u n e d e m i - h e u r e . Au 
m o y e n d ' u n e b a r r e , il a soin de les r e m u e r f r équemment 
dans la bass ine . 

Après une d e m i - h e u r e , l ' ébul l i t ion ayant été m a i n t e 
n u e d ' u n e m a n i è r e constante à l 'a ide de la vapeur , i l 
re t i re les sacs, les je t te su r le sol b i t u m é et, afin de pou
voir les p r e n d r e à la m a i n , les ar rose avec u n peu d 'eau 
froide. Les ma t t eaux sont re t i rés de l eurs enveloppes, 
p lacés su r la chevi l le , puis tordus for tement et travaillés 
p a r peti tes por t ions . Cette opéra t ion , p ra t iquée sur u n 
ce r t a in n o m b r e d ' échan t i l lons , exige u n temps assez long . 
A v a n t de l ' e n t r e p r e n d r e , on a soin de vider le p remie r 
b a i n de savon et d 'en faire chauffer u n second préparé 
de m ê m e . 

Les soies, remises dans les sacs, subissent une deuxième 
cu i t e , qu i d u r e éga l emen t u n e d e m i - h e u r e . E n les sor
t a n t d u b a i n , l ' employé les p longe cette fois dans de 
l ' e au à 60° envi ron con tenue dans u n e chaud iè re vois ine, 
pu i s il les secoue à la chevil le et les r ince dans la g r a n d e 
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ba rque en bois a l imentée p a r l ' eau d u R h ô n e qui s'y r e 
nouvel le cons t ammen t . Les ma t t eaux sont ensui te tordus 
à la m a i n et sur la chevi l le . 

Deuxième dessiccation. — Les échan t i l l ons , portés dans 
la salle p r é c é d e m m e n t décr i t e , y res ten t exposés du soir 
au l e n d e m a i n sur de longues p e r c h e s , où ils se dessè
chen t . L 'ouvr i e r les t ravai l le de n o u v e a u à la chevil le et 
veille à les b i en secouer , p o u r faire sor t i r la poussière 
de savon calca i re restée a d h é r e n t e . Enfin il in t rodu i t e n 
core tous les lots dans les appare i l s de cond i t i onnemen t , 
pour d é t e r m i n e r l e u r n o u v e a u poids abso lu . 

On n'effectue la cuite q u ' u n e seule fois pa r j o u r , car, 
en y c o m p r e n a n t les m a n i p u l a t i o n s accessoires, elle 
exige env i ron trois h e u r e s . 

L a pe r t e au décreusage s 'évalue en c o m p a r a n t les 
poids absolus des lots de soie avan t et après l e u r t ra i te 
m e n t au savon. 

Si P r ep résen te le poids absolu de la soie éc rue , p c e 
lui d e l à soie décreusée , la per te p o u r 100 sera donnée 
par la p ropor t ion : 

P _ 100 
P — p x 

d'où 

x — 100 P ~ p - (29) 

A P a r i s , cette per te est i nd iquée su r des bu l l e t ins spé 
ciaux don t on t rouvera c i -après la disposi t ion. 

L 'opéra t ion du décreusage donne l i eu à un droit fixe 
de 3 f rancs . 
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Dupl icata . N°. 

CONDITION PUBLIQUE DES SOIES ET DES LAINES 
Décret du 2 mai 1853 et loi du 13 juin 1866 

Marques. 

PARIS, le 187 

Opération de décreusage faite pour le compte de 
M. N . . . 

sur un échantillon de trame Chine 
provenant d'une balle marquée comme ci-dessus et 
conditionnée sous le n°... 

Poids primitif de l'échantillon. 

Poids do l'échantillon desséché à, l'absolu 93«r,.300 1 
— après décrousago. G6Er,700 

L e D i r e c t e u r , 

101e',900 
Perlo % 

28,51 

Droit 3 fr. 

Observations.—Nous avons fait r e m a r q u e r , à l 'occasion 
d u c o n d i t i o n n e m e n t , que cer ta ines soies chargées , n o 
t a m m e n t les o rgans ins Chine-Chine , p rena ien t une teinte 
b r u n â t r e p lus ou moins foncée, sous l ' influence de la 
c h a l e u r des é tuves . Dans ce cas la charge, par t ie l le
m e n t décomposée pa r la dessiccation, résiste avec b e a u 
coup d ' énerg ie au ba in de savon boui l lant , tandis 
qu ' e l l e a u r a i t d i sparu sans pe ine si la fibre n 'avai t pas 
été chauffée. L 'obl igat ion d e dessécher les échant i l lons 
avant de les cui re est donc u n inconvénient pour le d é 
c reusage , tel qu ' i l s'effectue dans les Condit ions. 

11 y a c ependan t moyen de tou rne r la difficulté en 
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opéran t de la façon suivante : on pré lève à la fois sur la 
m ê m e soie deux échan t i l lons que l 'on laisse suspendus 
côte à côte b i en ouver t s , ' d u r a n t que lques h e u r e s , après 
quoi on les pèse . U n seul de ces échan t i l lons est desséché 
tandis qu ' on décreuse l ' au t r e d i r ec t emen t , en é tabl issant 
son poids absolu pa r le ca lcu l , d ' après la per te d ' h u m i 
dité qu ' a éprouvée le p r e m i e r . 

Cette m a n i è r e de p rocéde r est t rop compl iquée l o r s 
qu ' on a à faire u n g r a n d n o m b r e d ' ép reuves . P o u r éviter 
d'y r ecour i r , il vau t mieux chauffer les soies avec b e a u 
coup de m é n a g e m e n t et le mo ins l ong temps poss ible . 

L 'usage d ' in t rodu i re les échan t i l lons dans des sacs 
p o u r c h a c u n e des opéra t ions de cui te n e nous semble 
pas avan tageux ; les m a t t e a u x r i squen t d 'ê t re c o m p r i m é s 
les u n s con t re les au t r e s , ce qui p e u t e m p ê c h e r , en ce r 
tains poin ts , l 'act ion d u savon et d é t e r m i n e r de vér i tables 
réserves . Un effet de ce g e n r e se r e m a r q u e a i sément su r 
u n écheveau de soie j a u n e , don t on n ' a pas pr is la p r é 
caut ion d 'é largi r suff i samment les a t t aches . Au l ieu 
d 'être u n i f o r m é m e n t b l a n c h i a u sor t i r d u b a i n de d é 
c reusage , il conserve u n e l igne de cou l eu r su r la pa r t i e 
se r rée . I l est donc p r u d e n t , p o u r éviter cet i nconvén ien t , 
de c h a n g e r la posit ion des a t taches et des chevi l l ières 
après le p r e m i e r b a i n , afin que le second puisse ag i r 
efficacement su r les por t ions qu 'e l les recouvra ien t 
d ' abo rd . 

D ' u n au t r e côté, p a r sui te de l 'act ion d u bâ ton dont 
on se ser t p o u r enfoncer et r e t o u r n e r à c h a q u e ins tan t 
les sacs dans la chaud iè r e , les soies se r a s s e m b l e n t sou 
vent su r e l l e s -mêmes , et s ' emmêlen t , les gréges su r tou t . 
Ce n 'es t donc que p a r u n t rava i l in te l l igen t , mais qu i 
les dé tér iore toujours p lus ou mo ins , q u ' o n ar r ive à r e n 
dre aux ma t t eaux u n e forme et u n aspect p ré sen tab le s . 

A cette observat ion on p e u t r é p o n d r e que l 'état final 
des échant i l lons a u n e i m p o r t a n c e t rès-secondaire , p u i s -
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qu 'on les r éun i t géné ra l emen t avec les déchets . Cet a r 
g u m e n t ne para î t pas valable pour les soies au t res que 
les g réges . 
' E n conséquence , i l est in f in iment préférable , à moins 
de c i rconstances spéciales, de cui re les lots d 'épreuve a u 
l a rge et b i en ouver ts , en en t r e t enan t u n e ébul l i t ion m é 
nagée et de les refouler dans le l iquide avec u n e ba r re 
pol ie . 

Lo r squ 'on a affaire à des soies retorses qui se frisent 
b e a u c o u p dans le p r e m i e r ba in de décreusage, il est bon 
de les cu i re i so lément , ou de r ecour i r à une disposition 
m é c a n i q u e pe rme t t an t de m a i n t e n i r les écheveaux t en 
d u s . Nous pensons qu 'on se servirai t avec avantage d 'une 
sorte de cadre ou châssis rés is tant . 

L ' appa re i l consisterait en une série de règles plates 
mé ta l l iques , po r t an t à l ' une de l eurs extrémités , une 
tige ver t ica le fixe, et, à l ' au t re , une tige semblab le 
ma is mobi l e , gl issant dans u n e r a i n u r e et pouvant être 
a r r ê t ée , en u n point que lconque d u parcours , au moyen 
d ' u n e vis de press ion. Chaque règle serait construi te de 
m a n i è r e à recevoir p lus ieurs écheveaux . 

L a soie devrai t être placée à l 'avance sur les règles , 
qu 'on superposera i t dans u n e b r ide en cuivre , afin de 
les p longe r toutes ensemble dans u n e chaudiè re r ec tan
gu la i re con tenan t le ba in de savon. D u r a n t leur immer 
sion, i l n 'y au ra i t pas à s 'en o c c u p e r ; on veil lerait s im
p l e m e n t à en t r e t en i r l ' ébul l i t ion d u l iquide . Ce système 
serait appe lé sur tout à r e n d r e des services dans la cuite 
des g réges , c o m m e dans celle de plus ieurs ouvraisons 
telles que g renad ines , co rdonne t s , etc . 

Nous ferons encore u n e r e m a r q u e re la t ivement à l a 
m a n i è r e dont la soie se compor te a u décreusage. Q u a n d 
on l ' in t rodui t dans le p r e m i e r ba in boui l lant , elle s ' im
m e r g e d 'abord assez difficilement et tend à r e m o n t e r à 
la surface ; on est donc obligé de l 'enfoncer constam-
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m e n t , au fur et à m e s u r e qu 'e l l e ressor t . Cet effet doit 
être a t t r ibué à l ' a i r qui était condensé su r les différents 
b r ins de la fibre et qui les soulève en se d i la tan t p o u r se 
dégager . L ' a i r é tan t expulsé p a r l ' ébu l l i l ion , et le grès* 
dispara issant p rogress ivement , la soie n e t a rde pas à 
t o m b e r a u fond de la bass ine et n e r é c l a m e p lus u n e m a 
n œ u v r e aussi f r équen te . 

L o r s q u e , après l 'avoir t o rdue et secouée sur la chevi l le , 
on l ' in t rodu i t dans le second b a i n , on a b e a u c o u p p lus 
de pe ine encore à la m a i n t e n i r i m m e r g é e ; el le r e m o n t e 
sans cesse et il faut u n ce r ta in t e m p s p o u r qu 'e l le r e 
t ombe c o m m e l a p r e m i è r e fois. Ce m o m e n t cor respond 
assez b i en à celui de la fin de l ' opéra t ion . D ' a i l l eu r s , les 
soies ne se compor t en t pas toutes de la m ê m e façon ; 
l e u r m a n i è r e d 'ê t re pa ra î t d é p e n d r e de l e u r n a t u r e , et 
su r tou t d u g e n r e d 'ouvra i son . 

Correction «les eaux. — On n e sau ra i t a t t acher t rop 
d ' impor t ance à la pur i f icat ion des eaux qu i servent aux 
opérat ions du dée rcusage ; c'est u n e quest ion qu i p r é o c 
cupe à ju s t e t i t re les p ra t i c i ens . N o n - s e u l e m e n t u n e eau 
chargée de ma t i è res t e r reuses occasionne u n e p e r t e de 
savon quelquefois t r è s -no tab le , ma i s enco re , ce qu i est 
p lus fâcheux, elle empâte la fibre, lors du r inçage , lu i 
ôte son b r i l l an t , et souvent lu i c o m m u n i q u e u n e t e in te 
d 'un gris j a u n â t r e p lus ou moins p r o n o n c é . 

I n d i q u e r u n e m é t h o d e géné ra l e p o u r la correc t ion des 
eaux , n ' e s t pas chose possible . On est obl igé de t e n i r 
compte , dans c h a q u e cas en pa r t i cu l i e r , de la n a t u r e des 
i m p u r e t é s à en lever et des usages auxque l s l ' eau est 
des t inée . Te l correctif, qu i conviendra i t dans u n e c i r con
stance d o n n é e , p o u r r a i t p ré sen te r de sé r ieux i n c o n v é 
nients dans u n e a u t r e , et p rovoquer des acc idents de 
fabr icat ion. 

11 faut choisir des réactifs de n a t u r e te l le , q u ' a 
jou tés acc iden te l lement en l ége r excès, ils n e nu i sen t en 
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a u c u n e façon aux t ra i tements qu ' on a en vue . On doit 
vei l ler éga lement à ce qu ' i ls fournissent des précipi tés 
d ' u n e séparat ion facile et r ap ide et d 'un t rès -pe t i t vo
l u m e . Les moyens de correct ion diffèrent encore p o u r 
la m ê m e eau , selon qu 'on opère à chaud ou à froid. 

Nous nous occuperons s eu l emen t ici de l 'eau qui al i
m e n t e l ' é tabl i ssement de la Condi t ion de Par i s ; on peut 
l a cons idérer c o m m e des p lus mauvaises . El le est t rès-
cha rgée d 'acide ca rbon ique , de substances salines (sels 
de chaux , de magnés i e , de fer) et souvent de mat ières 
o rgan iques . Son t i t re h y d r o t i m é t r i q u e varie d ' un j o u r , 
on p o u r r a i t d i re d ' une h e u r e à l ' au t r e , mais demeure 
toujours élevé et ne descend pas au-dessous de 38°. 

U n e ébul l i t ion de cour te d u r é e serait insuffisante pour 
décomposer les b icarbona tes qu ' e l l e cont ient , ou m ê m e 
p o u r expulser la totalité de l 'acide ca rbon ique l ibre ; 
ces subs tances réag i ra ien t p lus ta rd su r le savon, en le 
p réc ip i t an t . 

Voici c o m m e n t nous opérons p o u r la purif ier . 
Confection de l'eau à chaud. — Lorsque l 'eau est des

t inée à la cuite des soies, il est facile de la corr iger tout 
en chauffant le b a i n de décreusage l u i - m ê m e . A cet 
effet, on ajoute dans la bassine que lque peu d 'une disso
lu t ion é t endue de soude caus t ique , j u s q u ' à réact ion a l 
ca l ine a u papier de tourneso l , e n évi tant d 'a i l leurs d 'em
ployer u n excès du réactif. I l est u t i le que cette addit ion 
de soude soit faite à froid ou tou t au plus à t iède. Le 
l iqu ide devient p resque aussi tôt t roub le , lai teux, et, au 
b o u t de que lque t emps , à m e s u r e que la t empéra tu re 
s 'élève et se r app roche de 70°, i l se forme à la surface du 
b a i n u n e écume p lus ou moins épaisse. Cette é cume , 
composée p r inc ipa l emen t de carbonate de chaux, a u n e 
ce r ta ine consistance et peu t s 'enlever avec facilité. On la 
r e t i r e a u moyen d ' u n e r aque t t e en toile, en évi tant d 'a t 
t e n d r e que l ' eau en t re en ébul l i t ion . E n effet, si l 'on 
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t a rde j u s q u ' à ce m o m e n t , et su r tou t si l ' ébu l l i t i onse p r o 
longe , le préc ip i té change d 'é ta t p o u r deveni r g r e n u et 
p u l v é r u l e n t , et n e se m a i n t i e n t p lus à l a surface de l ' eau , 
mais r e n t r e en suspension dans le b a i n qu ' i l r e n d de 
n o u v e a u t roub le et l a i t eux . Dès lors , il n 'es t suscept ib le 
de se sépare r que p a r u n repos de que lques h e u r e s . 

D u r a n t l ' opéra t ion p r é c é d e n t e , la soude caus t ique 
a joutée a sa turé l 'acide ca rbon ique l i b r e et r a m e n é à 
l ' é ta t de ca rbona tes neu t r e s peu solubles les b i c a r b o n a 
tes de chaux et de m a g n é s i e ; d ' au t r e pa r t , le ca rbona te 
de soude formé, réagissant p a r doub le décomposi t ion sur 
les sulfates et ch lo ru res à bases t e r r euses , a d é t e r m i n é 
de ce chef la préc ip i ta t ion de nouvel les por t ions de car
bona tes de chaux et de m a g n é s i e . 

L ' eau se t rouve donc déjà s ens ib l emen t purif iée , mais 
el le ne l 'est pas encore à u n degré suffisant. D ' a b o r d le 
ca rbona te de chaux n ' é t a n t pas tout à fait i n so lub le , u n e 
par t ie en reste dissoute dans le b a i n ; ensui te le c a r b o 
na t e de m a g n é s i e , b e a u c o u p p lus so lub le que le p r é c é 
den t , et m ê m e des t races de magnés ie , mises en l ibe r té 
pa r la soude caus t ique employée en l é g e r excès, d e m e u 
r en t aussi en dissolut ion. I l est donc u t i l e de p rocéde r à 
u n e correct ion c o m p l é m e n t a i r e . 

Dans ce b u t , on a recours au savon don t on ajoute u n e 
très-peti te quan t i t é p o u r achever la sépara t ion des c o m 
posés t e r r e u x . 

Con t r a i r emen t à ce qui a r r ive dans le cas p r é c é d e n t , 
l ' ébul l i t ion est cette fois des p lus favorables p o u r p r o 
voque r le r a s s e m b l e m e n t d u précipi té à l 'é tat d ' écume^ 
On l ' en t re t i en t donc u n m o m e n t , en en levan t les p e l l i 
cules qui se fo rment success ivement à la surface d u 
b a i n ; et en définitive, on obt ient u n e eau d ' u n e l i m 
pidi té parfa i te , dans laquel le on p e u t d issoudre d u sa
von et déc reuse r des soies sans avoir à r edou te r a u c u n 
acc ident . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Correction de l'eau à froid. — Q u a n d i l s 'agit de cor
r iger l ' eau à froid, pa r exemple celle qui est dest inée 
au r inçage , on opère d ' une façon différente. 

L ' e au in t rodui te dans u n réservoir est addi t ionnée 
d ' abord , c o m m e p r é c é d e m m e n t , de soude caust ique, 
j u s q u ' à légère réact ion a lca l ine , agitée avec soin, à deux 
ou trois repr i ses , puis a b a n d o n n é e au repos . Au bout de 
q u e l q u e t emps , p o u r complé te r la précipi ta t ion de la 
chaux et de la magnés ie , on ajoute u n e cer ta ine quant i té 
de sel de p h o s p h o r e , établie d 'après u n essai p réa lab le . 
On agite derechef, pu is on laisse déposer . 

Ce sel dé t e rmine u n n o u v e a u précipi té qui est consti
tué de phospha te de chaux , et su r tou t de phospha te a m -
moniaco-magnés ien . 

D a n s ce cas encore , l 'eau devient parfa i tement l i m 
pide ; el le n e cont ient p lus q u ' u n e cer ta ine propor t ion de 
sels à base de soude et d ' a m m o n i a q u e , et des traces d ' a m 
m o n i a q u e l i b r e , subs tances qui ne peuven t avoir a u c u n 
effet fâcheux dans les opérat ions d u décreusage et d u 
r inçage des soies. 

P o u r cette seconde purif icat ion, nous donnons la p r é 
férence au sel de phosphore su r le m é l a n g e de phosphate 
de soude et de sel a m m o n i a c , pa rce que la précipi tat ion 
des sels t e r r eux s'effectue ainsi d ' u n e m a n i è r e p lus com
plète et p lus r ap ide , et aussi parce que le précipi té , au 
l i eu de se former contre les parois du réservoir , se d é 
pose p r o m p t e m e n t dans le fond et sous u n e très-faible 
épaisseur . 

Bien que l ' eau corr igée à chaud ou à froid, p a r l e s 
moyens que nous venons d ' ind iquer , ne laisse r ien à 
dés i re r p o u r la cuite et le lavage des soies, il ne faut 
pas p e r d r e de vue qu 'e l le a été trai tée pa r u n réactif a l 
cal in éne rg ique et que les échant i l lons dont on dé t e rmine 
à la Condit ion la per te au décreusage doivent subi r la 
dessiccation à l 'absolu dans des étuves. E n supposant que 
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le réactif ait été employé en l ége r excès, et que des t r a 
ces en res tent su r la fibre, il pou r r a i t en r é su l t e r sous l ' in 
fluence de la c h a l e u r des inconvén ien t s p lus ou m o i n s 
sér ieux. P o u r nous m e t t r e de ce côté à l ' ab r i de tou t 
danger , et b i e n que cette p r é c a u t i o n soit le p lus souvent 
superf lue , nous faisons, ap rès u n r inçage parfai t , e n t r e r 
en de rn ie r l ieu la soie dans u n e eau aiguisée de q u e l q u e s 
gouttes d 'acide acét ique (1). De cette façon, la sa tu ra t ion 
de l 'a lcal i , en adme t t an t qu 'e l l e fût nécessa i re , se p r o 
dui ra i t i m m é d i a t e m e n t . Les t races d 'acide acét ique l ib re 
demeurées sur la fibre n e sau ra i en t a m e n e r a u c u n effet 
fâcheux; elles d ispara issent lors d u chauffage à l ' é tuve , 
à la faveur d u couran t d 'a i r c h a u d . 

Lor squ 'on opère c o m m e il v ien t d 'ê t re dit , on ne r e 
m a r q u e j a m a i s su r la soie u n e fois sèche , ces poussières 
b l anches qu i s 'en échappen t en a b o n d a n c e p a r le s e -
couage, lo rsque la fibre a été r incée dans u n e eau n o n 
corr igée ; ces poussières n e sont a u t r e chose que des sa 
vons calcaires et m a g n é s i e n s . 

Au l ieu de purif ier de l ' eau , on p o u r r a i t se servir d ' eau 
de p lu ie ou d ' eau dist i l lée. La difficulté serai t de se p r o 
c u r e r la p r e m i è r e en suffisance et la seconde sans t r o p 
de frais. 

Remarques sur l'évaluation de la perte. 

11 est évident que si l ' on évalue la per te a u déc reusage 
d 'après la compara i son des poids absolus d ' un m ê m e 
échant i l lon de soie avant et après la cu i te , c'est pa rce 
qu ' i l y a nécessi té de pa r t i r de deux poin ts fixes, faciles 
à é tab l i r et offrant les garan t ies de préc i s ion v o u l u e s . 
Sous ce r a p p o r t l ' u sage adopté officiel lement est tou t à 
fait sat isfaisant . 

(1) On pourrait employer encore une très-petite quantité d'acé
tate d'ammoniaque. 
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5 P — p X 
d'où 

a, = 100 ( P ~ V ) . (2!)) 

2° Perte constatée dans la pratique. — Supposons que 
la m ê m e par t ie de soie écrue ait été remise à l 'état condi
t ionné a u t e in tu r i e r et r ev ienne de son atelier décreusée 
et t e in te . P a r les expér iences relatées page 197, nous 
avons établi q u e , tandis que le chiffre de reprise de la 
soie éc rue condi t ionnée est de 11 p . 100, celui de la soie 
cui te , p lacée dans les m ê m e s circonstances, est sens ib le
m e n t de 9 ,25 . 

Il en résul te que la per te serait dans ce cas fournie par 
la p ropor t ion : 

(·+&) 100 
1T> ( 3 ° ) 

PERSOZ. 

Mais on doit se d e m a n d e r si le résul tat ainsi ob tenu 
p ré sen te , au point de vue p ra t ique , les avantages dé
s i rab les , c'est-à-dire s'il cor respond exactement à la 
pe r t e que constate le fabr icant , lorsqu ' i l reçoit de la tein
t u r e u n e ba l le de soie qu ' i l avait l ivrée condit ionnée 
en éc ru . Une semblab le compara ison n 'est possible que 
si la fibre n ' a éprouvé aucune modification de poids pa r 
la t e in tu re , et si elle s'est t rouvée r a m e n é e en dern ier lieu 
à u n état de siccité connu et dé t e rminé . Nous allons 
adme t t r e que ces condit ions sont réalisées et examiner 
les per tes trouvées dans les deux cas. 

1° Perte officielle. — Comme on l 'a vu plus hau t , si 
l 'on représen te pa r P le poids absolu d 'une part ie de soie 
éc rue , pa r p son poids absolu après décreusage , la perte 
p o u r cent fournie pa r l 'essai officiel est donnée par le 
r appor t : 

P 100 
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c'est-à-dire u n peu différente de la pe r t e officielle t r o u 
vée p lus h a u t . 

N é a n m o i n s , on cons ta te dans l a p r a t i q u e que les deux 
per tes p résen ten t en g é n é r a l des différences peu sens i 
bles et m ê m e nég l igeab le s . E n voici la ra ison : 

T a n d i s q u e l 'on app l ique au c o n d i t i o n n e m e n t de la 
soie écrue u n e r ep r i s e légale de 11 p . 100, la m ê m e soie 
décreusée chez le t e in tu r ie r est r a m e n é e dans ses a t e 
l iers à u n état de dessiccation qu i ne correspond pas 
d 'o rd ina i re à la repr ise de 9,25 p . 100, ma i s b ien p lu tô t 
à celle de 1 1 p . 100 éga l emen t . L a deux i ème p r o p o r 
t ion devient alors i den t ique à la p r e m i è r e , p a r suite de 
la suppress ion du facteur c o m m u n (i + 

Ainsi , en t e n a n t compte , d ' une pa r t , d u chiffre de r e 
prise accordé a u j o u r d ' h u i à la soie condi t ionnée éc rue , 
chiffre que cer ta ines personnes c o n s i d è r e n t e o m m e u n peu 
faible, et d ' a u t r e pa r t de l 'é tat h y g r o m é t r i q u e o rd ina i re 
d e l à soie déercusée , à la sortie des a te l iers de t e in tu re , on 
peut , dans le p lus g r a n d n o m b r e des cas, app l iquer sans 
e r r e u r sens ib le les données fournies p a r la Condi t ion . 

Des causes diverses t r o m p e n t quelquefois les prévi 
sions du ca lcul . P a r m i ces causes , nous ci terons : 

I o Un état h y g r o m é t r i q u e t r è s - a n o r m a l de la fibre d é 
c reusée , q u a n d le t e in tu r i e r l 'a r e n d u e beaucoup p l u s 
h u m i d e , o u p lus sèche, que nous ne l 'avons supposée ; 

2° Un décreusage incomple t ; 
3° Une charge impor tan te p a r la t e i n t u r e . 
C e p e n d a n t , m ê m e dans ces c i rcons tances , le r ésu l t a t 

fourni p a r la Condi t ion est u n r e n s e i g n e m e n t t rès -u t i le 
p o u r le fabr icant et in f in iment p ré fé rab le à u n e a p p r é 
ciation h a s a r d é e n e p e r m e t t a n t a u c u n cont rô le . 

Addition. 

Au m o m e n t de m e t t r e sous presse la fin de ce ch ap i t r e , 
nous avons été in formé que M. Lebou t eux , t e in tu r i e r à 
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Par i s , était a r r ivé , à la suite de recherches p ra t iques , 
aux m ê m e s résul tats que M. Charles Girard et, d 'accord 
avec l u i , avait pr is u n brevet p o u r le b l a n c h i m e n t des 
soies. Nous pouvons donc complé te r les r ense ignement s 
t r o p succincts donnés à la page ¡162. 

Ces mess ieurs ont recours à u n mé lange d 'eau oxy
génée (exempte de fer) et d ' ammoniaque faible, seule ou 
en présence d 'un sel de cette base , tel que le perch lora te , 
l 'oxalatc ou le formiate d ' a m m o n i a q u e . Ils emploient , 
pa r exemple , p o u r 1 k i l o g r a m m e de soie de Tussah : 

Eau oxygénée à 1 / 8 de volume d'oxygène.. 50 litres. 
Ammoniaque ordinaire... de quoi rendre le bain alcalin. 

On laisse la fibre en contact avec le l iquide duran t 
v ing t -qua t r e h e u r e s à froid, pu i s on chauffe à 50° et 
on ma in t i en t à cette t empé ra tu re p e n d a n t douze heu
res . Ce t emps écoulé , on renouve l le le b a i n , s'il y a 
l i eu , en opé ran t comme la p r emiè re fois. La soie, 
r incée et passée su r u n savon à u n e cha leur moyenne , 
p u i s r incée à nouveau , est prê te à recevoir la t e in ture . 

Ce procédé s 'appl ique indif féremment aux soies de 
toutes sortes , t r a m e s , o r g a n s i n s , ovales , e tc . , quel le 
q u ' e n soit la p rovenance . Su ivan t la coloration n a t u 
re l le et la qual i té de la fibre, on peu t d i luer plus ou 
moins l ' eau oxygénée et faire var ie r la durée de l 'opéra
t ion, mais le t r a i t emen t d e m e u r e le m ê m e . 

Les soies j a u n e s ou celles de couleur foncée sale se 
b lanch i s sen t b e a u c o u p plus fac i lement et p lus vite que le 
Tussah . On les soumet à l ' ac t ion du mélange décolorant 
p e n d a n t douze heu re s à froid et douze heures à chaud , 
sans dépasser la t e m p é r a t u r e de 60°, puis on r ince à 
g r a n d e eau . A u sort i r de l 'opéra t ion , elles sont encore 
t r è s - j a u n e s , mais a b a n d o n n e n t complè temen t cette 
n u a n c e pa r u n s imple passage en savon boui l lan t ,e t p e u 
vent être te intes en u n beau b l a n c . 
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Cette mé thode a l ' avantage sur l ' a n c i e n n e de conserver 
à la soie u n e p lus g r a n d e solidi té, car la per te qu ' e l l e 
occasionne est s ens ib l emen t m o i n d r e El le condu i t , en 
ou t re , à u n résu l ta t des p lus r e m a r q u a b l e s , en ce qu ' e l l e 
p e r m e t l ' emplo i des soies m a r i n é e s , c o n c u r r e m m e n t 
avec celles qu i ne le sont pas , le m a r i n a g e d i spara i ssan t 
en par t ie en m ê m e t e m p s que la cou leu r . P o u r dé t ru i r e 
le m a r i n a g e des soies de be l le qua l i t é , on les laisse im
mergées , p e n d a n t douze heures à froid et douze h e u r e s 
à 60° env i ron , dans u n b a i n faible d 'eau oxygénée am
moniaca le . I l ne reste p lus qu 'à r i n c e r , à passer su r 
savon bou i l l an t et à r i n c e r u n e de rn i è r e fois. 

Su ivant les a u t e u r s , on ar r ive aux m ê m e s effets, en 
décomposan t d i r e c t e m e n t , pa r u n cou ran t d 'acide c a r 
b o n i q u e , u n ba in de bioxyde de b a r y u m con tenan t u n e 
petite quan t i t é de b i ca rbona t e d ' a m m o n i a q u e . 

Enf in , dans la réac t ion p récéden te , on peu t r e m p l a c e r 
l ' a m m o n i a q u e ord ina i re pa r cer ta ines a m m o n i a q u e s 
composées. 
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CHAPITRE VII 
CONDITIONNEMENT ET TITRAGE DE DIVERSES 

FIBRES 

Bien que no t re in tent ion p remiè re fût de dest iner 
ce l ivre à u n e é tude sur la soie exclusivement , il nous 
a p a r u difficile de ne pas consacrer quelques pages au 
cond i t i onnemen t et au t i trage de la la ine , d u coton, du 
l in , e tc . , qui ont aussi u n e g rande impor tance . 

11 existe, t an t en F rance qu 'à l ' é t ranger , p lu s i eu r s ou 
vrages sur le t ravai l des textiles ; nous rappel lerons n o 
t a m m e n t le vo lume , devenu classique, que Alcan avait 
pub l i é dès 1847 (1), et don t il a dû , à raison des progrès 
mul t ip les accomplis dans l ' indus t r ie , r e p r e n d r e à n o u 
v e a u les différentes par t ies , sous f o r m e de traités spé
c i aux d ' u n e p lus g r a n d e é tendue . 

On t rouve ra dans ces ouvrages les rense ignements les 
p l u s comple ts su r la filature et le t issage, mais peu de 
dé ve loppe men t s sur le sujet qui nous occupe. 

P o u r ce qu i concerne en par t i cu l ie r le condi t ionne
m e n t et le t i t rage de la l a ine et des fibres végétales, not re 
h o n o r a b l e col lègue de Roubaix , M. Musin, a pub l i é , 
e n 1875 , u n opuscule qu i cont ient d'utiles appréc ia t ions . 

(1) Essai sur l'Industrie des matières textiles. 
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LAINE 

Conditionnement. 

L ' indus t r i e de la l a ine ne pouvai t res te r indifférente 
aux avan tages que p rocura i t la p r a t i que d u cond i t ionne
m e n t de la soie. Aussi u n g r a n d n o m b r e de fabricants 
voulurent - i l s profiter des bienfai ts d ' u n e ins t i tu t ion sem
b lab le , mora l i sa t r ice du c o m m e r c e . 

Un cen t re indus t r i e l i m p o r t a n t p r i t l ' ini t iat ive des dé
m a r c h e s à faire p o u r a t te indre le b u t p roposé . 

Des difficultés d u genre de celles qu i r e t a rden t trop 
souvent la solut ion des p rob l èmes nouveaux se p r o d u i 
s i ren t en cette occasion, c o m m e il s 'en était présenté 
déjà, lors de la r e c h e r c h e d ' u n e m é t h o d e ra t ionnel le 
p o u r cond i t ionner la soie. Sans r e p r e n d r e le sujet en 
déta i l , nous esquisserons r a p i d e m e n t les pr inc ipa les 
phases qu ' i l a t raversées . 

Dès 1846, la C h a m b r e de commerce de Reims p rovo
qua i t des r e c h e r c h e s sur le cond i t i onnemen t des la ines , 
r e c h e r c h e s qu i se poursu iv i r en t p e n d a n t p lus i eu r s a n 
nées sous le pa t ronage de l ' admin i s t r a t ion m u n i c i p a l e . 

L a commiss ion spéciale n o m m é e p o u r cet objet essaya 
d ' abord l ' emplo i d ' u n séchoir , ma i s , quel les que fussent 
les p récau t ions pr ises , il fut r e c o n n u imposs ib le d 'ob te 
n i r a insi des résul ta ts d ' u n e exact i tude suffisante. E n 
conséquence , cette m é t h o d e du t être re je tée . 

Le d i rec teur de la Condit ion des soies de Lyon affir
ma i t b i en que le cond i t i onnemen t , à l 'a ide des appare i l s 
Ta labo t , s ' appl iquai t pa r fa i t ement à la l a i n e ; mais des 
con t rad ic t eu r s malavisés p r é t enda i en t que la dessicca
t ion à l ' abso lu devait dé té r io re r la fibre, q u ' e n out re 
les appare i l s exis tants ne pouva ien t servir p o u r u n e m a 
t ière don t le v o l u m e excède de b e a u c o u p celui de la 
soie, à poids égal . 
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Cependan t , sur les indicat ions fournies p a r M. Mau-
m e n é , professeur de ch imie à Re ims , on consenti t à 
expé r imen te r avec u n appare i l de d imens ions p lus g ran
des que celui de Ta labot . Cet appare i l permet ta i t d 'opé
r e r su r 5 k i logrammes de la ine à la fois et devait fonc
t i o n n e r d 'une m a n i è r e moins d ispendieuse , à l 'aide de 
la vapeu r chauffée à 100" seu lement . Mais on constata 
b ien tô t que la t e m p é r a t u r e de l ' in té r ieur de la cloche 
n e pouvai t j ama i s dépasser 93°, de sorte que les opéra
t ions res ta ient inachevées . Un échant i l lon, exposé dans 
cette étuve p e n d a n t v ing t -qua t r e h e u r e s , n 'avai t perdu 
q u e 107 g r a m m e s d ' humid i t é , t andis qu ' i l en contenait 
125, d 'après les expériences faites à la Condition de 
Lyon . La dessiccation était donc loin d 'être a t te inte , et 
p o u r t a n t on avait dépensé 40 k i logrammes de houil le 
p o u r cette expér ience . On en tira d u moins la conclusion 
qu ' i l était ind ispensable de placer la ma t i è re dans u n 
appare i l chauffé i n t é r i eu remen t à 108 ou à 110°. 

Q u e l q u ' u n avait proposé aussi de plonger la la ine dans 
u n ba in d 'hu i le porté à 110°. A cette t empé ra tu r e , toute 
l ' humidi té contenue dans la fibre devait se dégager à 
l 'é tat de vapeur . E n pesant l ' échant i l lon avant et après 
l ' immers ion , on a u r a i t o b t e n u le résul ta t désiré ; toutefois 
il devin t évident q u ' u n procédé semblab le présentai t 
t rop d ' inconvénients p o u r être mis en p ra t ique . 

L ' emplo i des corps déshydra tan t s à la t empéra ture 
o rd ina i r e fut éga lement essayé. A cet effet, on eut recours 
à la chaux , mais sans le mo ind re succès. I l avaitfal lu cent 
so ixante-hui t j o u r s , p o u r faire pe rd re aux échanti l lons 
15 p . 100 de l e u r poids et, vers la fin de l 'opérat ion, j u s 
qu 'à vingt-s ix j o u r s , pour en lever u n seul g r a m m e d 'eau. 

On c ru t réuss i r mieux pa r u n e méthode inverse . 
A d m e t t a n t , d 'après u n résul ta t expér imenta l , que la laine 
p e u t a b s o r b e r a l 'a i r j u s q u ' à 50 p . 100 de son poids d 'eau, 
on avai t songé à sa turer l ' échant i l lon d 'humid i té à une 
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t e m p é r a t u r e d o n n é e , et à é tabl i r d ' après l ' augmen ta t i on 
du poids de la fibre, la p ropor t ion d 'eau qu 'e l l e r en fe rma i t 
aup a ra va n t . L ' expér ience eut l ieu su r u n k i l o g r a m m e de 
l a ine , qu ' on suspendi t , a u moyen d ' u n cyl indre de z inc , 
dans u n e a tmosphè re sa turée de v a p e u r ; m a i s , en q u a 
r a n t e - u n j o u r s , l ' échant i l lon n 'avai t encore gagné que 
247 g r a m m e s , et l ' humec ta t ion n 'é ta i t pas complè te . 

E n r é s u m é , on avait consacré près de c inq ans et des 
sommes d ' a rgen t assez i m p o r t a n t e s , à des expér iences 
sans ut i l i té p ra t ique et sans po r t ée , t andis qu 'on avait 
sous la m a i n la solut ion du p r o b l è m e . On le r e c o n n u t 
enfin, et, t e r m i n a n t pa r où l 'on au ra i t dû c o m m e n c e r , 
on se p rocu ra les appare i l s déjà employés à Lyon , pour 
m o n t e r à Re ims , en avri l 1831 , la p r e m i è r e Condit ion 
des la ines qui ait été créée en F r a n c e . 

L ' a n n é e suivante , la mun ic ipa l i t é de Reims, , ayant eu 
le t emps d 'éc la i rer son op in ion , invi ta i t les Chambres de 
commerce et les C h a m b r e s consul ta t ives des pr inc ipa les 
villes de F r a n c e , à se faire r e p r é s e n t e r pa r des délégués 
du commerce et de l ' indus t r ie de la l a ine à u n congrès , 
o ù devaient être d iscutées toutes les quest ions relat ives 
a u cond i t i onnemen t de ce textile et p a r t i c u l i è r e m e n t 
celle du chiffre de repr i se à adop te r dans les essais. 

L ' u n des m e m b r e s les p lus autor isés du congrès ayan t 
appor té les résul ta ts de ses expér iences personne l les et 
de celles qu i avaient été effectuées à la Condi t ion de Lyon , 
on aura i t p u se b o r n e r à les c o m p a r e r avec ceux que la 
commiss ion rémoise recuei l la i t depuis p lus d ' une a n n é e 
et t i r e r de cette compara i son des conclus ions sér ieuses ; 
mais l ' a ssemblée , dés i r an t fo rmer m i e u x encore son ap
préc ia t ion , j u g e a à p ropos de faire p rocéde r , p e n d a n t sa 
session, à de nouvel les expér iences , exécutées sous les 
yeux d 'une commiss ion choisie dans son sein. 

C'est d ' après l ' e n s e m b l e de ces résu l ta t s que le con
grès , à la suite d ' u n e discussion assez l o n g u e , c r u t devoi r 
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fixer le chiffre de repr ise de la la ine à 15 p . 100 (1). I l est 
à r e m a r q u e r qu ' i l se p rononça p o u r l 'appl icat ion aux 
diverses catégories de laines (laines lavées et p rodui t s 
divers du pe ignage et de la filature) d 'un taux un i fo rme , 
b i en q u e , dans le commerce , ces mat ières présen ten t 
des différences sensibles quan t à l eu r t eneur en h u m i 
di té . 

Ce chiffre fut peu après accepté et établ i officiellement 
p a r décre t min is té r ie l , mais il était loin de contenter 
tous les négociants en la ine , du moins les vendeurs , et 
il donna l ieu , p e n d a n t p lus ieurs années , à de cont inuel 
les protestat ions, t an t à Reims qu 'à Pa r i s et plus tard à 
Roubaix , lorsque fut créée la Condi t ion de cette vi l le . Les 
hab i tudes du commerce é ta ien t trop invétérées pour 
qu ' i l fût possible d 'en t r i o m p h e r a isément . Cherchant 
à lu i d o n n e r satisfaction dans u n e cer ta ine mesu re , le 
g o u v e r n e m e n t consenti t en 1800 à élever ce taux de 
repr ise de 15 à 17 p . 100. De p lus , pour met t re fin à 
toute r éc lamat ion u l t é r i eure , il toléra, su r la demande 
des C h a m b r e s de commerce , que les intéressés fixassent 
cux -mômes , d 'un c o m m u n accord, tel chiffre de reprise 
qu i l eu r conviendrai t , le t aux légal et officiel res tant 
d 'a i l leurs imposé en l 'absence de convent ions contraires . 

C'est sous ce rég ime que les Condit ions de F r a n c e pro
cèden t a u j o u r d ' h u i à l 'essai des la ines . On ne peut pas 
d i re qu ' i l y ait j a m a i s surpr ise ent re les contractants , 
pu i sque les bu l le t ins qu 'on l e u r délivre por tent le poids 
d e l a par t ie abso lumen t sèche, et le poids condi t ionné, 
suivant le t aux l éga l , et suivant le taux de convention, 
lo r squ ' i l y a l ieu . 

I l est j u s t e de reconna î t re que le chiffre de repr ise 
de 15 supposait la fibre dans u n état où elle ne se r e n 
contre pas d 'o rd ina i re , à sa sortie du peignage et de la 

(I) La commission rémoise était d'avis, d'après ses expériences 
d'une année, qu'il devait ôtre de 18,25 p. 100. 
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filature. Le re levé de la t e n e u r en h u m i d i t é des l a ines 
des diverses catégor ies , essayées à la Condi t ion de P a r i s 
dans le cours d ' u n e a n n é e en t i è re , en d o n n e u n e p r e u v e 
suffisante. 

ANNÉE 1856 
Moyenne „„ . 

de la Reprise 
proportion d'eau, correspondante. 

Laines peignées non filées 16,15 19,26 
— peignées et filées en bobines. . 15,20 17,90 
— peignées et filées, dévidées. . 15,38 18,17 
— cardées ·. , 14,85 17,43 
— filées retorses 16,75 20,15 
— diverses 15,40 18,25 

Ou t rouvera en ou t re su r le i ab l cau su ivant les r ep r i 
ses co r respondan t aux per tes m o y e n n e s des la ines qui 
on t passé à la Cond i t ion , d u r a n t les c inq de rn iè res 
a n n é e s . 

ANNÉES. 

1872. 1873. 1874. 1875. 187«. 

19705 19,23 18,41 18,23 18,47 
18,82 19,14 18,75 18,92 18,78 
18,48 17,48 18,14 17,19 17,49 

Laines non filées 
— filées.... 

Fils laine et soie , 

Les par t isans du m a i n t i e n de la repr i se de 15 p . 10O 
faisaient ressor t i r avec raison les inconvén ien t s qu ' i l y a 
à s u r c h a r g e r la l a ine d ' h u m i d i t é , et ils basa ien t sur tou t 
l eurs a r g u m e n t s sur les var ia t ions de l 'é tat h y g r o m é t r i 
que de ce text i le , dans les diverses phases de ses t r a n s 
format ions . 

La l a ine , d isa ient - i l s , reçoit au pe ignage u n e addi t ion 
d 'eau p lus ou m o i n s cons idérab le , et dans u n e p r o p o r 
t ion souvent fixée p a r le négocian t qu i fait t ravai l le r cette 
mat iè re à façon p o u r la vend re a ins i . I l peu t donc a r r ive r 
que les m a r c h a n d i s e s sor tan t d ' u n m ê m e é tab l i ssement 
de pe ignage con t i ennen t tan tô t 13 p . 100 d 'eau s e u l e 
m e n t et tan tô t j u s q u ' à 22 . Dans tous les cas, le p e i g n e u r 
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est intéressé à l ivrer la la ine aussi h u m i d e que possible, 
pu i sque son pr ix de façon se règle sur le poids de la fibre. 

U n e fois peignée, la la ine est o rd ina i r emen t remise 
a u filateur avec une propor t ion de 18 à 20 p . 100 d ' h u 
m i d i t é ; elle en perd une g rande par t ie pendan t la p r é 
pa ra t ion e t l a filature, et n ' e n renferme plus que 13 p . 100 
env i ron lorsqu 'e l le est filée. Mais, avant de la l ivrer au 
c o m m e r c e , on y ajoute u n e nouvel le quant i té d 'eau, 
p o u r compenser l 'évaporat ion survenue p e n d a n t le t ra 
va i l . Enfin cette m ê m e la ine , t ransformée en tissu, ne 
cont ient p lus que 1 1 p . 100 d 'humid i t é , ce qui place le 
fabr icant dans u n e s i tuat ion fâcheuse, car il ne peut 
cont rô ler que d 'une m a n i è r e approximat ive l 'emploi de 
la ma t i è r e qu ' i l a envoyée au tissage. 

Les fils que l 'on m e t en t e in tu re r e n f e r m e n t d'or
d ina i re de 16 à 20 p . 100 d 'eau, souvent davantage, 
q u a n d il s 'agit de laines doublées ou retorses, que l 'on 
a nécessa i rement humec tées p o u r faciliter l 'ouvraison. 
Lorsque le te in tur ie r les r e n d , elles en cont iennent beau
coup m o i n s , quelquefois 13 p . 100seu lemen t . De là des 
écarts de poids qui d o n n e n t l ieu , chaque j o u r , à des 
contes ta t ions . 

I n d é p e n d a m m e n t des circonstances précédentes , la 
l a ine s u r c h a r g é e d 'humid i t é subi t , pendan t son t r a n s 
por t , des var ia t ions de poids p lus ou moins considéra
b les , su ivant la saison et la durée du t ra je t . Il n 'est pas 
r a r e q u ' u n e ba l le , voyageant pa r u n temps sec, perde 
3 et 4 p . 1 0 0 ; des différences p lus grandes ont m ê m e 
été constatées . De ces d iminu t ions résul tent p lus ieurs 
inconvén ien t s : d ' abord le dest inataire est exposé à 
payer c o m m e la ine , u n excès d 'eau ; en out re , les frais 
d 'expédi t ion se t rouvent i n d û m e n t a u g m e n t é s ; enfin, 
il peu t a r r ive r qu 'on accuse à tort d'infidélité les agents 
du t r anspor t . 

Nous ajouterons qu ' au point de vue du condi t ionne-
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ment , u n e h u m i d i t é exagérée est aussi t rès - regre t 
t ab le . P l u s u n e ba l l e de l a ine con t ien t d ' eau , p lus 
cette eau se t rouve i n é g a l e m e n t r épa r t i e dans la masse , 
su r tou t si la m a r c h a n d i s e a sé journé à l 'a i r p e n d a n t u n 
cer ta in t e m p s ; dans ce ca s , la surface de la ba l le 
peu t avoir subi u n e évapora t ion cons idé rab le , avan t que 
le cen t re ai t ép rouvé a u c u n e dessiccat ion. 

E n ce qu i conce rne les la ines pe ignées , on a r e m a r q u é 
q u e celles qu i ont été t ravai l lées à la m a i n sont d 'o rd i 
na i re s ens ib l emen t moins sèches que celles ob tenues à 
la m é c a n i q u e . Il est r e c o n n u aussi qu 'on laisse u n p lus 
g r a n d excès d 'eau dans les la ines c o m m u n e s et su r 
tou t dans les la ines longues employées à Roubaix et 
à T o u r c o i n g , pa rce qu 'e l les se filent a lors dans de mei l 
l eu res cond i t ions ; ma i s ce motif ne saura i t p la ider en 
faveur d ' une élévat ion du chiffre de repr i se , a t t endu que 
les vendeu r s p o u r r a i e n t s ' en tendre de façon à r e n d r e les 
pe ignés p lus h u m i d e s encore . 

Cet état de choses essen t ie l lement va r i ab l e a d o n n é 
l ieu à ce qu 'on appel le la garantie d"1 évaporation de 
4 p . 100. D ' ap rès cette convent ion , toute l a ine qu i ne 
pe rd que 4 p . 100 en filature est r épu t ée dans de b o n n e s 
condi t ions . Q u a n d la d i m i n u t i o n s 'élève à 6 ou 7 p . 100, 
la facture est r édu i te de 2 ou 3 p . 100. E n u n mot , l 'a
c h e t e u r doit se déc la re r satisfait, l o r sque , su r 100 ki log. 
de pe igné , il a ob tenu 96 ki log. de fil et de déche t , et le 
v e n d e u r se t rouve à l ' ab r i de tout r e p r o c h e . 

Si l 'on voula i t s 'en r a p p o r t e r à la m o y e n n e des per tes 
constatées su r les pe ignés dans les Condi t ions d u Nord , 
on serai t condu i t à adme t t r e u n chiffre de repr ise de 
20 p . 100. Ces la ines sont moui l lées à tel po in t q u e , 
m a l g r é l 'usage si r é p a n d u dans ces cont rées de la garan
tie de 4 p . 100, la m o y e n n e des r e n d e m e n t s en filature 
accuse p r e s q u e toujours u n e évaporation supplémentaire 
de 2 à 3 p . 100. 
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Avec le contrôle du cond i t ionnement , cette garan t ie 
d 'évapora t ion n 'a pas de raison d ' ê t r e . 

On avait songé, à Roubaix , à fixer p lus ieurs taux de 
reprise pour les différentes sortes de la ine , parce qu 'on 
avait r e c o n n u , à la Condition de cette vil le, que : 

les laines étrangères contiennent environ 18 p. 103 d'eau. 

mais les difficultés qu ' au ra i t présentées dans la pra t ique 
la dist inct ion à é tabl i r , entre les la ines fines et les laines 
c o m m u n e s , ont fait r enonce r à ce projet . 

E v i d e m m e n t , ' le par t i le p lus sage est d 'accorder , 
c o m m e l'a fait le gouve rnemen t , u n e propor t ion d 'eau 
légale un i fo rme pour toutes les la ines, fines ou com
m u n e s , les intéressés é tant l ibres de g r a d u e r les prix 
de ven te d 'après les pr ix de rev ien t et suivant la na tu re , 
la qua l i t é et le r e n d e m e n t de la ma rchand i s e . 

E n définitive, la seule donnée uti le à connaî t re est la 
quantité réelle de laine sèche vendue; tout le reste r en t re 
dans le d o m a i n e des convent ions . 

I l est u n point sur lequel les intéressés se t rouvent 
souvent en désaccord : beaucoup d 'en t re eux contestent 
qu'il soit juste d'admettre le même taux d'humidité pour 
la laine filée que pour la laine non fiée. 

L a ques t ion se présente sous deux points de vue diffé
r en t s , su ivant les c i rconstances . 

Toutes les fois que de la l a ine peignée est donnée à 
filer à façon, le filateur doit r e n d r e le m ê m e poids de 
ma t i è r e en fil et en déche ts , le tout r amené au même 
taux d ' humid i t é qu ' à l ' o r ig ine , moins cependant le d é 
che t rée l , qu ' i l n 'est pas possible de recuei l l i r et qui 
peu t ê t re évalué à 1 / 2 ou 3 /4 pour 100. E n ce cas, on est 
u n a n i m e sur la nécessité d 'une m ê m e reprise pour le 

longues 
mérinos 

21 
17 
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fil et p o u r le pe igné , et on d e m a n d e cette repr i se t r è s -
élevée. 

A u con t ra i re , les avis sont p a r t a g é s , lo r squ ' i l s 'agit 
s i m p l e m e n t de la ven te des fils, pa rce qu ' i l n ' y a p l u s 
l ieu de les c o m p a r e r avec à u n e ma t i è r e p r e m i è r e p lus 
h u m i d e , n i de s 'occuper de son r e n d e m e n t . Ce qu ' i l faut , 
c'est que la m a r c h a n d i s e se t rouve dans u n état loyal e t 
m a r c h a n d , i n d é p e n d a m m e n t de toute au t r e cons idé ra 
t ion . 

I l y a donc là deux s i tua t ions commerc i a l e s q u e l 'on 
n e saura i t c o n f o n d r e ; c ependan t , nous ne voyons pas de 
motifs sér ieux p o u r qu 'on n ' a p p l i q u e pas le m ê m e t aux 
de repr i se dans les deux cas . Cer ta ins avantages p r a t i 
ques peuven t seuls justif ier u n e dist inction q u i , i l faut 
en conveni r , choque néces sa i r emen t l 'espri t . De fait, on 
opère souvent su r le filé et su r le pe igné , c o m m e s'il 
étai t ques t ion de deux mat iè res p r e m i è r e s de n a t u r e 
d i ssemblab le . 

Ains i qu ' i l a été dit p lus h a u t , le pe igné vendu 
sur les m a r c h é s de Rouba ix et de T o u r c o i n g con t ien t , 
en m o y e n n e , u n e p ropor t ion d 'eau qu i co r r e spondra i t à 
u n e repr ise de 20 1 ¡2 env i ron . I l p e r d donc de 2 à 2 1/2 
p o u r 100, avec le chiffre de repr i se de 18 1/4 qui est en 
usage dans les dépa r t emen t s du Nord . 

P r i s dans les c i rconstances o rd ina i res d u c o m m e r c e , 
le fil de l a ine p rovenan t de ce m ê m e pe igné , g a g n e , a u 
con t ra i re , a u c o n d i t i o n n e m e n t à 18 1/4 de repr i se . C 'es tà 
ce t aux que les filateurs c h e r c h e n t d 'a i l leurs toujours à 
v e n d r e . Le choix qu ' i l s font d 'endro i t s h u m i d e s p o u r 
me t t r e en caisse et les moyens qu ' i ls emp lo i en t q u e l q u e 
fois, p o u r in jec ter de l 'eau ou de la v a p e u r dans la 
l a ine , i n d i q u e n t suff isamment cette t e n d a n c e . 

Quan t à la p ropor t ion d 'eau , el le d é p e n d b e a u c o u p 
des indus t r i e l s . Ains i , cer ta ins d ' en t re eux, après avoi r 
affirmé h a u t e m e n t n e pouvoir v e n d r e l eurs la ines p e i -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gnées é t rangères moins humides , alors qu 'el les pe rda ien t 
3 et 4 p . 100 avec la repr ise de 18 1 /4 , sont a r r ivés , 
a u b o u t de que lques mois à pe ine , à l ivrer u n e m a r c h a n 
dise qui gagnai t p a r l e condi t ionnement , à ce m ê m e taux 
qu ' i ls t rouva ien t d 'abord insuffisant. 

A u j o u r d ' h u i , la ma jeu re part ie des peignés est con
d i t ionnée , t an t à Par i s qu ' à Reims, Roubaix , T o u r 
coing, e tc . , à la repr ise de 18 1 /4 , et on peut d i re que 
c'est le c o m m e r c e d u Nord et de l 'Est qui a imposé 
cette h a b i t u d e aux négociants de la capi tale . 

D u reste , l ' acha t des peignés a d iminué cons idérable
m e n t su r ce de rn i e r m a r c h é , depuis la dispari t ion des 
filatures qu i y é ta ient encore en activité, il y a une 
v ing ta ine d ' années . 

Nous croyons inut i le d ' en t re r dans aucun détai l sur 
l es opérat ions m ê m e s du condi t ionnement de la laine ; 
elles sont s emblab le s à celles que l 'on pra t ique pour la 
soie, sauf q u e , l a p r e m i è r e de ces fibres étant p lus sen
sible à l 'act ion de la cha leur , on p r e n d la p récaut ion 
de la dessécher à u n e t e m p é r a t u r e comprise ent re 105 
et 110° seu lemen t . 

Ci-contre est u n tab leau des variat ions de poids q u ' é 
p r o u v e n t , pa r le cond i t ionnement aux taux de reprise 
de 17 et de 18 1/4, 100 ki logr . de la ine contenant des 
p r o p o r t i o n s var iab les d 'humid i t é . 

On ca lcu le ra a i sément u n t e r m e quelconque du ta
b l e a u d 'après la formule (8) qui a été indiquée p o u r la 
s o i e , page 185, et qui donne avec les reprises respecti
ves de 17 et de 18 1/4 

x r e p r é s e n t a n t la per te p . 100 des échanti l lons soumis 
à la dessiccation. Comme on a supposé les pertes va r i an t 
p a r d ixièmes, la différence ent re u n t e rme que lconque 

D = 1,17 . x — 17 
D' = 1,1828 . œ — 18,25 

(31) 
(32) 
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D I F F É R E N C E 
ENTRE LE POIDS PRIMITIF D'UNE BALLE DE LAINE DE 100 KILOG. ET SON 

POIDS CONDITIONNÉ AUX TAUX DE REPRISE DE 17 ET DE 18 I / 4 . 
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Augmentât. Àngniont j (. Diminution. Diminution. Diminution. Diminution. 

13» 1,790 2,877 16 » 1,720 0,670 19» 5,230 4,217 
1 1,673 2,759 1 1,837 0,788 1 5,347 4,333 
2 1,556 2,644 2 1,954 0,906 2 0,404 4,454 
3 1,439 2,522 3 2,071 1,024 3 5,581 4,572 
4 1,322 2,404 4 2,188 1,143 4 5,698 4,690 
5 1,205 2,286 5 2,305 1,201 5 5,815 4,808 
6 1,088 2,168 6 2,422 1,379 6 5,932 4,927 
7 0,971 2,049 7 2,539 1,497 7 6,049 5,045 
8 0,834 1,931 8 2,656 1,616 8 6,166 5,163 
9 0,737 1,813 9 2,773 1,734 9 6,283 5,281 

14» 0,620 1,695 17» 2,890 1,852 20» 6,400 5,400 
1 0,503 1,576 1 3,007 1,970 1 6,517 5,518 
2 0,386 1,458 2 3,124 2,089 2 6,634 5,636 
3 0,269 1,340 3 3,241 2,207 3 6,751 5,754 
4 0,152 1,222 4 3,358 2,325 4 6,868 5,873 
5 0,035 1,103 5 3,475 2,443 5 6,985 5,991 

Diminution. 

6 0,082 0,985 6 3,592 2,562 6 7,102 6,109 
7 0,199 0,867 7 3,709 2,680 7 7,219 6,227 
8 0,316 0,749 8 3,826 2,793 8 7,336 6,346 
9 0,433 0,630 9 3,943 2,916 9 7,453 6,464 . 

15» 0,550 0,512 18 l> 4,060 3,035 21 » 7,570 6,582 
1 0,667 0,394 1 4,177 3,153 1 7,687 6,700 
2 0,784 0,276 2 4,294 3,271 2 7,804 6,819 
3 0,901 0,157 3 4,411 3,389 3 7,921 6,937 
4 1,018 0,039 4 4,528 3,508 4 8,038 7,055 

Diminution. 

5 1,135 0,078 5 4,645 3,626 5 8,155 7,173 
6 1,252 0,197 6 4,762 3,744 6 8,272 7,292 
7 1,369 0,315 7 4,879 3,862 7 8,389 7,410 
8 1,486 0,433 8 4,996 3,981 8 8,506 7,528 
9 1,603 0,551 9 5,113 4,099 9 8,623 7,646 
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1.182.J 

Nous n e r ev iendrons pas sur les différents problèmes 
qui peuven t se p résen te r re la t ivement au calcul des 
chiffres de repr i se , des per tes , etc. Ils ont été examinés 
en détail et d 'une m a n i è r e généra le dans le chapitre 
consacré a u Cond i t i onnemen t de la soie (V. page 182 et 
suivantes) . . 

Fils laine et soie. — La Condition de Paris a souvent 
à e x p é r i m e n t e r sur u n art icle spécial destiné à la fabri
cat ion des châles , et composé d 'un fil de soie enveloppé 
de l a ine . L 'u sage a fait adopter pour cet art icle u n taux 
de repr ise u n i f o r m e . On a admis qu ' i l contenai t m o y e n 
n e m e n t , 85 p . 100 de la ine et 15 p . 100 de soie. En t e 
nan t compte des reprises légales respectives de 17 et 
de 11 p o u r chacune des deux fibres, on ar r ive au chif
fre de 16, 10 qu i , depuis u n g r a n d n o m b r e d 'années 
qu ' i l est app l i qué , semble d o n n e r satisfaction au com
m e r c e . 

Titrage ou numérotage de la laine. 

C o n t r a i r e m e n t à ce qui a l ieu pour la soie, le l i tre 
d ' u n fil de l a ine a toujours été évalué, non pas d 'après 
le poids que donne u n e l ongueu r constante de ce fil, 
mais d 'après la l ongueu r qu ' i l en faudrait p r end re p o u r 

P B B S U Z . 2 6 

et le suivant , sur une m ê m e colonne ver t icale , est de 
0,117 dans le p r emie r cas, et de 0,11823 dans le second. 

11 n 'y a u r a n i perte ni gain , au condi t ionnement , 
lorsque la la ine condit ionnée à 17 de reprise cont iendra : 

17 
T-TZ ou 14,329 d'humidité, 
1,1; 

et la la ine condit ionnée à 18 \ : 

18,25 
- ou lo,433. 
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(1) Sul Titolo o numero dei filati. — Turin, 1874. 

obten i r un poids d é t e r m i n é . Dans ce sys tème, c'est le 
poids qui sert de base fixe et la l o n g u e u r qu i va r i e . 

Depuis l ' a nné e 1810, le n u m é r o légal des fils de l a i n e 
est r ep ré sen t é , en F r a n c e , pa r le n o m b r e de 1,000 m è 
tres q u ' e n r e n f e r m e u n k i l o g r a m m e . M a l h e u r e u s e m e n t , 
m a l g r é le t emps qu i s'est écoulé depuis l ' i n t roduc t ion 
de cette m e s u r e , l 'usage s'est conservé d ' é tab l i r de p r é 
férence le n u m é r o d 'après le n o m b r e d ' écheveaux qu i 
sont nécessaires pour , p rodu i r e u n e l ivre ou u n d e m i -
k i l o g r a m m e . La l o n g u e u r de ces écheveaux var ie en 
ou t re d ' une cont rée à l ' au t r e . T a n d i s qu 'à Pa r i s on l 'a 
por tée à 710 m è t r e s , e l le est à Rouba ix de 714, a i l leurs 
de 712 et m ê m e de 700. 

De fréquentes difficultés s 'élèvent donc sur la v a l e u r 
des n u m é r o s , mais ces contestat ions sont injust if iables de 
la pa r t des in té ressés ; d ' u n j o u r à l ' a u t r e , ils p o u r r a i e n t 
y me t t r e fin, en a p p l i q u a n t la m e s u r e l éga le , qui est des 
p l u s c o m m o d e s . 

Des considérat ions in téressantes ont été p résen tées , 
sur le t i t rage des filés, p a r A l c a n , dans ses divers ouvra 
ges, et p lus r é c e m m e n t , en 1873, p a r M. Camil le S c h o e n , 
dans une é tude spéciale, faite à l 'occasion d 'un p ro je t 
d 'unification pour le n u m é r o t a g e des fils. Celte é t u d e , 
pub l i ée pa r les soins de la C h a m b r e de c o m m e r c e de 
Mulhouse , cont ient d ' impor tan t s détai ls t echn iques . 

Enfin toutes les quest ions relat ives a u m ê m e sujet ont 
été t rai tées, d ' u n e façon très-consciencieuse et avec u n e 
parfai te compé tence , p a r M. Cesar Thovez , professeur 
d ' un cours su r les indus t r ies textiles, à T u r i n (1). 

Conversions. — Il n 'es t pas inu t i le d ' i nd ique r ic i , 
d ' une m a n i è r e géné ra l e , le moyen de passer d ' u n sys
t è m e de n u m é r o t a g e à u n système différent, p o u r les 
texti les au t res que la soie. 
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u — L . N 

Dans u n second système, on aura i t aussi pour un fil 
q u e l c o n q u e : 

p = u' . I. n, 
d'où 

I. n 

Si m a i n t e n a n t on suppose qu ' i l s'agisse du m ê m e fil, 

u dev i end ra égal à u et on pour ra écrire la proport ion : 

d 'où l 'on dédu i ra la va leur de l ' un des n u m é r o s , N ou 
n, q u a n d on connaî t ra l ' au t re , ainsi que les bases des 
deux sys t èmes . 

Exemple. — Supposons q u e l 'on cherche le n u m é r o 
légal N (nombre de 1,000 m è t r e s au kilog.) d 'un fil de 
l a ine d o n n a n t d u N° 80 ancien de Par is (nombre d 'é -
chées de 710 mètres à la l ivre) , 

On a u r a : 

N T _ P . I . n _ IOOOST X 710 x 80 _ m 6 

p . L 500s r x l(JU0m 

Ce fil fera donc 113,600 mèt res au k i logramme. 
Il est évident que l 'on se dispenserai t de poser ces 

ca lcu l s , si l 'on avait à passer hab i tue l l ement d 'un sys» 

Admet tons q u e , dans u n p r e m i e r système, le n u m é r o 
d ' un fil soit N , et les bases de poids et de l ongueur P et 
L , c 'est-à-dire que N écheveaux de longueur L p r o 
du i sen t le poids P ; si u est le poids de l 'uni té de lon
g u e u r du fil, on p o u r r a écrire : 

P = M . L . N, (33) 
d'où 

P 
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t ème dans u n au t r e . P a r exemple , dans le cas de la 
l a ine , on r e m a r q u e r a i t q u e , p o u r ca lcu le r le n o m b r e de 
mè t res au k i l o g r a m m e , d ' après les n u m é r o s anc i ens , il 
suffit de mu l t i p l i e r ces n u m é r o s par 710 X 2 ou 1 4 2 0 ; et 
que , r é c i p r o q u e m e n t , p o u r passer du n o m b r e de m è t r e s 
au k i l o g r a m m e au n u m é r o anc ien , il faut diviser ce 
n o m b r e pa r 1420. La table que nous avons d o n n é e p l u s 
h a u t ind ique les re la t ions qu i existent en t re ces d e u x 
systèmes de n u m é r o s (V. p . 251 et suiv.) . 

Influence de Chumidité sur le numéro. — D a n s les 
Condi t ions , le t i t rage des la ines s'effectue c o m m e celui 
des soies et avec les m ê m e s appare i l s , en dév idan t 
u n cer ta in n o m b r e d 'échevet tes d ' une l o n g u e u r fixe 
(500 mètres) et en pesant ces échevet tes . La m o y e n n e des 
résul ta ts sert à é tab l i r la l o n g u e u r au k i l o g r a m m e . 

Toutefois , il n 'es t pas p r u d e n t d 'accepter c o m m e d é 
finitive cette donnée d i rec te . L ' expér ience p rouve 
que , d u r a n t le dévidage, et sous l ' inf luence du c o u r a n t 
d 'a i r p r o d u i t pa r la tavel le en m o u v e m e n t , l ' é chan t i l lon 
de la ine c h a n g e e n t i è r e m e n t d 'état h y g r o m é t r i q u e et 
devient en g é n é r a l b e a u c o u p p lus sec que la par t ie don t 
il a été extrait , p lus sec m ê m e que la fibre à l 'é tat c o n 
di t ionné à 17 p . 100. 

E n ou t re , si l 'on pèse à diverses repr ises les échevet tes , 
on constate qu 'e l les ép rouven t en peu de t e m p s des 
var ia t ions sens ib le s ; de sorte q u e , d ' u n e pa r t , le r é su l t a t 
d i rec t du t i t rage ne cor respond pas à l 'é tat rée l de la 
ma rc ha nd i s e et q u e , d ' au t r e pa r t , on peu t ê t re e m b a r 
rassé de savoir que l poids il faut p r e n d r e c o m m e base 
d u ca lcu l . Ces considéra t ions nous on t engagé à c o n 
d i t i onne r toujours les t i t rages de l a i n e ; à cet effet, les 
échevet tes , après avoir été pesées , sont r é u n i e s p o u r 
être desséchées , en u n seul lot, dans les é tuves . On a joute 
pa r le calcul au poids absolu de l ' e n s e m b l e la r ep r i s e 
léga le de 17 p . 100,· afin d ' é tab l i r la l o n g u e u r a u k i -
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l o g r a m m e condi t ionnée, et à la demande du client , le 
n u m é r o condi t ionné . 

P o u r me t t r e en évidence la nécessité de recour i r à la 
dessiccation, nous avons relevé au hasard , et d 'une 
façon consécutive, 20 opérat ions effectuées sur diverses 
catégories de l a ine , et comparé les résultats obtenus 
avec et sans l 'appl icat ion du cond i t ionnement . 

Voici le r é sumé de ces observations : 
Laines cardées ( longueur au kilog. va r i an t de 10,000 

à 24,000 mèt res ) . — La la ine a toujours gagné au condi
t i o n n e m e n t , c 'es t-à-dire est ressortie moins fine ; la plus 
forte différence n ' a pas a t te int tout à fait un numéro 
(710 mèt res au demi-ki log.) . 

Laines niées (mesuran t de 40,000 à 109,000 mèt res au 
k i l o g . ) . — S u r les 20 t i t rages , u n seul a donné u n n u 
m é r o condi t ionné plus fin de 0 . 4 ; p o u r u n seul aussi, il 
y a eu ident i té . Quan t aux 18 autres , le fil condi t ionné 
a g a g n é en poids, p résen tan t des écarts très-forts qui se 
sont élevés, dans une des épreuves , j u squ ' à S numéros 
(66.1 au l ieu de 7 1 . 1). 

Laines dévidées ( t i t rant de 9,000 à 90,000 mètres au 
ki log.) . — Il y a eu égalité dans u n seul cas. A u t r e m e n t 
le fil a toujours gagné pa r le cond i t ionnement et j u squ ' à 
u n n u m é r o et d e m i . 

Laines retorses ( t i trant de 22,000 à 50,000 mètres au 
ki log.) . S u r 12 t i t rages, u n seul a p e r d u l égèrement pa r 
le c o n d i t i o n n e m e n t ; tous les aut res ont gagné , l 'un d'eux 
j u s q u ' à u n n u m é r o et demi . 

Fils laine et soie ( t i t rant de 50,000 à 80,000 mètres au 
ki log.) . — Le fil a toujours gagné au cond i t ionnement , et 
u n e fois j u s q u ' à plus de 5 n u m é r o s . Dans u n seul cas 
il a p e r d u l é g è r e m e n t . 

Les résul ta ts p récéden ts mon t r en t combien il est i n 
d i spensable de cond i t ionner les échevettes de la ine p o u r 
ob t en i r u n t i t re défini. On peu t s'en convaincre mieux 
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N°parcchées de 710 
Longueurauk.log. d e m i _ k i l o g . 

100,000 mètres.' 70,4 
86,956 — 61,2 
85,470 — 60,1 
84,566 — 59,5 

encore , en t i t ran t u n e m ê m e par t ie de l a ine su r des 
écheveaux exposés, les u n s à l ' a i r h u m i d e , les au t r e s 
dans u n endroi t sec. Les n u m é r o s ob tenus dans les d e u x 
essais diffèrent s ens ib l emen t , tandis qu ' i l s c o n c o r d e n t 
d ' une m a n i è r e parfa i te , l o r squ 'on les é tabl i t ap rè s 
cond i t i onnemen t . Nous ins is terons en ou t re s u r ce 
point , qu ' i l faut dessécher les échevettes e l l e s -mêmes , 
et non l e u r app l i que r les résu l ta t s d u c o n d i t i o n n e m e n t 
de la pa r t i e , car les c i rcons tances dans lesquel les se 
t rouve la fibre ne sont pas c o m p a r a b l e s . 

Dans u n ar t ic le , pub l i é en 1870, pa r le Moniteur des 
fils et des tissus, M. E d o u a r d S imon a d é m o n t r é l ' a 
vantage qu ' i l y aura i t , p o u r le service des douanes , 
à é tabl i r le n u m é r o des filés de p rovenance é t r a n g è r e 
sur des échevettes condi t ionnées , afin d ' assure r u n e a p 
pl icat ion jus te et équ i tab le des droi ts de percep t ion (1). 

D 'après ce qu i a été dit , le chiffre de repr ise exerce 
sur le t i t re des la ines u n e inf luence sé r i euse ; nous a l 
lons la faire ressor t i r , en c o m p a r a n t les l o n g u e u r s au 
k i l o g r a m m e d 'un m ê m e fil de l a ine , supposé d ' abord à 
l 'état abso lumen t sec, puis condi t ionné avec des repr i ses 
de 15, 17 et 18 { pour 100. 

Fil absolument sec 
Fil conditionné à 15 ° / 0 . . 

- à l 7 ° / 0 . . 
à l 8 l » / 0 . 

Ains i , t andis que les filateurs g a g n e n t su r le poids de 
la m a r c h a n d i s e , en la faisant cond i t ionner à u n t a u x 
élevé, pa r exemple à 18 {, ils s 'exposent à en voi r 
dépréc ie r la va l eu r p a r u n t i t rage cond i t ionné a u 

(1) Nous sommes d'accord avec l'auteur sur l'utilité de cette me
sure, mais non sur les efl'cls qu'elle devrait produire, avec le chiffre 
de reprise actuel. 
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m ê m e taux , le fil n ' a t t e ignan t plus un n u m é r o aussi 
fin. 11 s 'établit donc tout na tu re l l emen t , en faveur de 
l ' ache teur , une légère et b ien jus te compensat ion, dont 
ce de rn ie r au ra i t tort de ne pas profiter. P o u r être équ i 
t ab le , il faudrai t toujours condi t ionner le t i t rage au 
m ê m e taux que la pa r t i e . 

Instruments servant à établir le numéro. 

Dans le c o m m e r c e , on se ser t hab i tue l l emen t , pour 
t i t re r les fils, de dévidoirs qui pe rme t t en t de former des 
échevettes d ' u n e l o n g u e u r dé t e rminée . Ceséchcvettes sont 
suspendues au fléau d ' une ba l ance romaine dont l ' a i 
gui l le i n d i q u e , su r u n arc divisé, le n u m é r o cherché et 
m ê m e quelquefois s imu l t anémen t la conversion de ce 
n u m é r o dans u n au t re système. 

Suivant la n a t u r e d u fil à essayer, et les usages com
m e r c i a u x de tel le ou telle rég ion , les échevettes sont 
p lus ou moins longues , et les ba lances différemment gra
duées . U n hab i l e mécanic ien de P a r i s , M. Piat , a acquis, 
d a n s la const ruct ion de ces divers ins t ruments , une ré
pu ta t ion mér i t é e . 

L 'adopt ion généra le d ' un système légal un ique (l'éta
b l i s sement d u n u m é r o d 'après le n o m b r e de 1000 mètres 
a u k i l og ramme) , met t ra i t fin à l ' emploi compl iqué de 
dévidoirs et de romaines distincts p o u r chaque pays et 
p o u r chaque sorte de fil, l a ine , coton, l in , etc. , et appor
te ra i t à ce g e n r e d'essai u n e s implici té à laquel le on n'est 
pas encore a c c o u t u m é . 

On peu t espérer , ainsi que n o u s l 'avons dit (page 238), 
q u e cette r é fo rme ne t a rde ra pas à se p rodu i re . 

11 y a quelques a n n é e s , M. Saladin , de Najiey, a ima
g iné u n peti t i n s t r u m e n t , la romaine micrométrique 
(fig. 41), qui est destiné à é tabl i r les numéros des fils en 
o p é r a n t , non p lus su r des échevettes m e s u r a n t p lus ieurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 41. — Romaine micrométrique. 

L' inven teur a r emplacé le dévidoi r p a r u n e r èg le ou 
latte mince en bois léger , de 50 c e n t i m è t r e s , su r la 
quel le on en rou le le fil un cer ta in n o m b r e de fois p o u r 
a t t e indre la l o n g u e u r dés i rée . P a r e x e m p l e , s'il s 'agit 
de la ine pe ignée , t i t ran t mo ins de 50 ,000 m è t r e s a u 
ki log. , on fera deux tours ent iers su r la r èg le , afin d ' a 
voir une l o n g u e u r de 2 m è t r e s . I l suffit d e s u s p e n d r e ce 
bou t de fil a u fléau de la r o m a i n e , p o u r ob ten i r i m m é 
d ia tement s.on t i t r e . 

Q u a n d on veut d é t e r m i n e r le n u m é r o d ' u n e par t i e de 
filés, on p r e n d dix bobines qu 'on p lace su r u n e r a n g é e 
de suppor ts et on t ire assez des dix fils à la fois p o u r faire 

centaines de mèt res , mais su r des l o n g u e u r s r e l a t i v e m e n t 
très-faibles, de 40 , de 20 , voire m ê m e de 2 mè t r e s . 

Celte ba l ance est const rui te dans le m ê m e g e n r e que 
celles de M. P ia t , mais elle p r é s e n t e , eu éga rd aux con
ditions qu 'e l le doit r e m p l i r , u n e p lus g r a n d e sens ib i l i t é . 
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qua t r e tours de la règle , c 'est-à-dire pour avoir 40 mè
tres . L ' ensemble de ces 40 mèt res , é tan t suspendu à la 
r o m a i n e , fournit , sur u n e g radua t ion différente de la 
p r écéden te , le n u m é r o moyen . 

M. Sa ladin a é tabl i des romaines spéciales pour la laine 
pe ignée , la la ine cardée , Je l in , les é toupes, etc. , mais , 
afin de pouvoir employer au besoin le m ê m e ins t rument 
dans tous les cas, il a construi t des règles de dimensions 
différentes p o u r la mesu re de chaque espèce de fil. 

L a r o m a i n e mic romé t r ique pe rme t encore , lorsqu 'on 
dispose d ' un échant i l lon de tissu g rand comme la ma in , 
d 'en d é t e r m i n e r le poids au mè t r e ca r ré , ainsi que d 'é 
va lue r les n u m é r o s de la chaîne et de la t r ame qui le 
c o m p o s e n t ; d 'où l 'on peu t dédu i r e les poids relatifs de 
ces deux mat iè res . 

P o u r r é s o u d r e la p r e m i è r e par t i e de la question, on 
c o m m e n c e p a r découper , de droit fil, dans le tissu, un 
peti t car ré de dix cent imètres de côté. A cet effet, on 
presse l'étoffe ent re deux p laques de méta l do la d i m e n 
sion vou lue qui por tent , l ' une trois pointes , l ' aut re trois 
trous cor respondants , de m a n i è r e à se ma in t en i r exacte
m e n t appl iquées (fig. 42). 

De cette façon, la m a r c h e des ciseaux se trouve pa r 
fa i tement assurée . L ' échan t i l lon une fois découpé est sus
p e n d u au fléau de la r o m a i n e . La position que prend 
l ' a igui l le ind ique aussitôt en k i logrammes le poids de 
100 mèt res carrés de l'étoffe. 

Fig. 42. 
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11 est évident que si l 'on conna î t la l a r g e u r d u t issu, 
on pour ra dédu i re de la donnée p récéden te le poids d ' u n e 
l o n g u e u r de 1 m è t r e . 

Quan t à la dé te rmina t ion d u n u m é r o des deux é l é 
m e n t s , on l'effectue aussi avec b e a u c o u p de facilité, en 
p r e n a n t s é p a r é m e n t v ingt fils de la cha îne et vingt fils de 
la t r a m e , sur l ' échant i l lon c a r r é , soit 2 m è t r e s de c h a 
cune d'elles et en les su spendan t à l eu r tour au fléau de 
la roma ine . 

On voit que cette peti te ba lance p e u t r e n d r e service 
dans b ien des cas où les moyens o rd ina i re s d ' inves t i 
gat ion sont inapp l i cab les , ca r elle p e r m e t d 'opére r su r 
des quant i tés t r è s -min imes de mat iè re et fourni t de 
p romptes indica t ions . Cependan t elle n ' a pas eu à no t re 
connaissance tout le succès qu 'on au ra i t p u en a t t e n d r e ; 
pen t -ô t re p a r cette ra ison que l ' i n s t r u m e n t , excel lent en 
pr inc ipe , laisse à dés i rer , sous le r a p p o r t de la c o n s t r u c 
t ion. L ' i nven teu r por t e ra sans doute son a t tent ion s u r 
ce poin t . 

Méthode permettant d'établir la composition d'un t i ssu 
sans faire de pesées. 

A l 'occasion de la m é t h o d e d'essai p r écéden te , nous 
croyons à propos d 'en décr i re u n e très-différente qui est 
employée pa r cer ta ins fabr ican t s ; on pou r r a i t l ' appe l e r 
méthode par comparaison. 

On c o m m e n c e p a r p r e n d r e exac temen t la l a r g e u r d e 
l'étoffe, puis on compte , à la l o u p e , le n o m b r e de fils 
de cha îne et de t r a m e contenus au cen t imè t re ca r r é . 

On dé t e rmine ensui te le n u m é r o ou n o m b r e de 1000 
mèt res au ki log. de la cha îne et ce lu i de la t r a m e . S u p 
posons qu ' i l s'agisse d 'abord de la c h a î n e ; on sépa re 
que lques -uns de ses fils et on choisit , p o u r les l eu r com
pa re r , les fils d ' une échevette déjà t i t rée , de m ê m e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 43. 

Le s imple examen de l ' épaisseur des deux moitiés, soit 
à l 'œil , soit au toucher , suffit p o u r décider si l'on a 
affaire à u n fil de n u m é r o ident ique à celui qui a été 
p r i s c o m m e te rme de compara i son . S'il y avait une diffé
r e n c e , elle serait mul t ip l iée pa r 10, puis qu 'on a opéré 
s u r 10 fils re tordus ensemble et, en conséquence,faci le à 
appréc ie r . Dans ce cas on r ecommencera i t l 'essai avec u n 
au t r e type, j u s q u ' à ce qu 'on ait r encont ré une égalité à 
peu p rès complè te . 

Cette m a n i è r e d 'opére r p e r m e t de dé te rminer le n u 
m é r o sans commet t r e d ' e r r e u r b ien sensible. Avec une 
ce r ta ine p ra t i que , on peu t ga r an t i r l 'exacti tude des ré
sul tats à u n n u m é r o d 'écar t au p lus . 

On établ i t de la m ê m e façon le numéro du fil de 
t r a m e , et on possède ainsi tous les é léments voulus podr 
faire le calcul qu 'on a en vue (2). 

(1) Pour ces essais, il est nécessaire d'avoir à sa disposition un 
assortiment de fils de même nature que les fils à expérimenter et 
de numéros connus, pouvant servir de types. 

(2) Lorsque les (ils sont cirés ou glacés, il est indispensable de 

composi t ion et de grosseur aussi voisine que poss ible . 
On passe cinq de ces fils dans u n e boucle formée par 
u n au t re faisceau de cinq fils du type de n u m é r o connu , 
c o m m e on le voit en A (fig. 43), et, les repl ian t su r eux -
m ê m e s , on donne au tout u n e torsion b ien régul iè re su r 
u n e l o n g u e u r de quelques cent imèt res , comme il est 
i nd iqué en B (1). 
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Application. — Nous supposerons , p o u r fixerles i d é e s , 
qu ' i l s'agisse d ' u n t issu, chaîne coton n" 40 (1), trame 
laine n" 2 5 , ayan t l m , 3 0 de l a r g e u r et con tenan t , a u c e n 
t imèt re ca r ré , 30 fils de cha îne et 16 fils de t r a m e . 

1° Calcul du poids de la chaîne coton contenue dans 1 
mètre de tissu. — Le n o m b r e des fils de cha îne , é tan t d e 
30 au cen t imè t re , sera p o u r toute la l a r g e u r d u t issu de 
130 X 30 = 3900. 

Su r u n e l o n g u e u r de 1 m è t r e , il y a u r a donc 3900 
mètres de fil de coton. Or ce coton é tant du n° 4 0 , on 
t rouvera son poids p a r la p ropor t ion 

l,00Qgr _ x 
40,0U0"> ~ 3,900' 

d'où 
x = 97«r,B. 

2° Calcul du poids de la trame laine contenue, dans 1 mè
tre de tissu. — Comme il y a 16 fils ou dui tes au c e n t i m è 
t re , il y au ra 1600 dui tes dans 1 m è t r e , et c o m m e le t issu 
a l m , 3 0 de l a r g e u r , la l o n g u e u r de la t r a m e sera de 
1600 x 1,30 = 2 ,080 m è t r e s . 

Cette la ine é tant d u n° 2 5 , on en t r ouve ra le poids p a r 
la propor t ion su ivan te : 

l,00d* r _ y 
23,000 m — 2,080' 

d'où 
y = 83« r,2. 

1 m è t r e de tissu sera donc composé de : 

Chaîne coton 97s r,5 
Trame laine 83, 2 

180,' 7 

commencer par les débouillir à l'eau seule, ou môme à l'eau de 
savon. 

(1) Nous indiquons comme numéro le nombre de 1000 mètres 
au kilogramme. Le numéro légal actuel du coton serait moitié 
moindre. 
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Si , d 'après le poids de la pièce, le mè t r e de ce tissu 
pesai t r ée l l emen t davantage , pa r exemple 210 g r a m m e s , 
on devrai t a t t r ibue r cette différence de 30 g r a m m e s à la 
c h a r g e p r o v e n a n t de la t e in ture et de l 'apprêt . 

E n faisant ce ca lcu l , on a négl igé deux é léments qui , 
dans la p r a t i que , peuven t avoir une influence sérieuse 
su r les résu l ta t s . Nous voulons p a r l e r de l 'excédant de 
l o n g u e u r des fils de chaîne et de t r ame absorbé par 
l ' en t r e - c ro i s emen t et qui varie avec la conlexturc du 
t issu, c o m m e aussi avec la grosseur de ses fils. 

Ces effets sont connus sous les noms à'embuvage pour 
la cha îne et de retrait ipouv la t r a m e . I l est facile de com
p r e n d r e que r e m b u v a g e croît avec la grosseur de la 
t r a m e et le retrai t avec celle de la cha îne . 

Dans l ' exemple choisi p lus h a u t , l ' embuvage serait 
d ' env i ron 5 p . 100 et le re t ra i t de 3 p . 100. Si Ton vou
lai t en t en i r compte , il faudrai t a u g m e n t e r d 'au tan t 
les poids respectifs de la chaîne et d e l à t r ame , ce qui 
d o n n e r a i t p o u r 1 mèt re de tissu : 

Chaîne coton 102^,3 
Trame laine 8o, 7 

188, 0 

et modif ierai t un peu le r appor t en poids des deux fibres. 

Dosage des impuretés contenues dans la laine. 

11 est quelquefois u t i le de doser les mat ières é t rangères 
q u e la l a ine cont ient i n d é p e n d a m m e n t de l 'eau. La pré 
sence de ces impure té s résul te tan tô t d 'un desuintage i m 
parfa i t , tantôt de l ' ens imagc , lo r sque le filateur a négligé 
d ' en lever complè tement les hui les grasses nécessaires au 
travail du pe ignage . On rencon t re encore dans la laine 
d 'au t res substances , telles que la g lycér ine , ajoutée sous 
pré texte de donne r à la fibre plus de douceur et de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moel leux , mais , en réa l i t é , dest inée p lu tô t à en a u g 
men te r le poids . 

La fraude a m a l h e u r e u s e m e n t fini p a r a t te indre p res 
que tous les p rodu i t s d u c o m m e r c e et se m o n t r e chaque 
j o u r d ' une façon moins déguisée . Depu i s p lus ieurs a n 
nées , u n j o u r n a l de t e i n t u r e , publ ié à Ber l in , propose 
ouver tement aux indus t r i e l s des procédés , soi-disant 
avantageux, p o u r c h a r g e r les différents textiles ; i l 
offre n o t a m m e n t de faire conna î t r e , en re tour d ' u n e 
faible somme, les moyens de cha rge r la l a ine , en 
écheveaux ou en pièces, j u s q u ' à 25 p . 100 et m ê m e a u -
dessus, sans rendre la fibre humide, dure ni pulvéru
lents, et sans nuire aux plus tendres couleurs. 

L'usage de ces déplorables p ra t iques ne s'est pas i n 
t rodui t en F r a n c e ; n é a n m o i n s que lques faits isolés 
avaient inspi ré des c ra in tes sér ieuses aux fabricants d u 
Nord . P o u r p réven i r les abus que l 'on croyait avoir à re 
douter , on a j u g é ut i le d ' é tab l i r à la Condit ion de Rou-
baix u n labora to i re d 'essais, en vue d'y effectuer le lavage 
et le dégraissage des la ines . Cet te c réa t ion , due sur tout à 
l ' init iative de M. Augus te F é r o n , qui a t an t fait p o u r s t i 
m u l e r le zèle des indus t r ie ls de son d é p a r t e m e n t , a p r o 
duit les excellents effets q u ' o n en a t t enda i t ; elle a 
ca lmé les inquié tudes na issantes et coupe le m a l dans sa 
rac ine , si toutefois il était sur le po in t de se d é v e 
lopper . 

Les mé thodes app l iquées dans ce labora to i re sont a n a 
logues à celles qui avaient été a n t é r i e u r e m e n t suivies 
p a r nous , dans des expér iences sur que lques types de 
laines peignées vendues sur la place de P a r i s ; nous d e 
vions ces types à l ' ob l igeance de MM. Blazy frères (1). 

(1) Depuis, MM. Musin et Richard-Lagerie ont entrepris des 
essais semblables portant sur 53 échantillons de laines de diffé
rentes provenances. (Voir Alcan, Traité du travail des laines pei
gnées, p. 416 et suivantes.) 
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2° T E A I T E H E N T O 

s 1° T RAI T E M E N T ar •j P ar 
o 

«_· 
par l'acide chlorhydriquo » s 

PROVENANCES. 
ta 

•< S l'eau à 70°. puis par le 
2 t ·•§ 

2 1 

carbonate de soude. 

o 2" P o i d s I™ Perte 3· P o i d s 2· Porte « 1 
absolu. absolu. %• P

E
 

g r - 8'·· 
Lorraine (Bar-

l e - D u c ) . . . . 101,08? 100,850 0,229 100,000 0,840 1,069 
Id 114,143 113,400 0,659 112,900 0,438 1,097 

Bourgogne. . . . 80,924 80,300 0,771 79,600 0,865 •1,636 
Id 97,690 97,200 0,501 96,450 0,707 1,268 

Italie 126,817 125,200 1,235 124,150 0,867 2,102 
Provenance in

connue. . . . 102,021 101,100 0,902 101,050 0,049 0,951 
Id 101,402 101,100 0,297 100,050 1,035 1,332 
Id 82,660 82,100 0,678 81,000 1,330 2,008 
Id 93,732 93,700 0,036 93,100 0,640 0,676 

Avan t de procéder à a u c u n t ra i t ement , il était indis 
pensab l e de savoir au jus te sur que l poids de la ine sèche 
on expér imen ta i t . Le moyen le p lus s imple eût été de 
d é t e r m i n e r à l 'é tuve le poids absolu de chaque échan 
t i l lon . Mais on pouvai t c ra indre que le chauffage de la 
fibre p a r l ' a i r sec n e r end î t insoluble dans l 'eau, ou 
m o i n s so lub le , une par t ie des mat ières étrangères qu 'e l le 
con tena i t . C'est ce que nous avions vu se produi re pour 
cer ta ines soies chargées e n é c r u , qu ' i l est difficile de dé
c reuse r d ' u n e man iè re parfa i te , si on les a desséchées 
sans p récau t ion dans les appare i l s de cond i t ionnement . 
P o u r nous me t t r e à l ' abr i de cet inconvénient , il nous 
s e m b l a nécessaire de pa r t age r chacun des types en deux 

Il est à propos d 'expl iquer de quel le façon on avait 
opé ré , et de r ep rodu i re u n tab leau abrégé qui r é sume 
nos résu l ta t s . 

DOSAGE 
DES MATIÈRES ÉTRANGÈRES QUE RENFERMENT QUELQUES LAINES PEIGNÉES. 
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par t ies sens ib lement égales , de les peser en m ê m e t e m p s , 
et de n'effectuer que sur l ' une d 'el les le c o n d i t i o n n e 
men t , afin de d é t e r m i n e r pa r le ca lcul le poids abso lu 
de l ' au t r e . 

Les échan t i l lons non condi t ionnés furent soumis à u n 
p r e m i e r t r a i t e men t à l ' eau dist i l lée, chauffée à u n e t em
pé ra tu re voisine de 70°. Cette opéra t ion étai t des t inée 
à enlever à la la ine les subs tauces so lubles , su in t , sa 
vons à base a lca l ine , g lycé r ine , e t c . , et aussi que lques 
impure t é s inso lub les s i m p l e m e n t adhé ren t e s , telles que 
des mat iè res te r reuses . Après avoir été m a n œ u v r é u n 
qua r t d ' heu re dans l 'eau disti l lée c h a u d e , c h a q u e é c h a n 
t i l lon était expr imé et r i ncé dans trois au t res b a i n s 
d 'eau distillée t iède, enfin séché et i n t rodu i t dans u n 
appare i l de cond i t i onnemen t . On obt in t de la sorte de 
nouveaux poids absolus , i n d i q u a n t p o u r chaque lot u n e 
per te p lus ou moins forte. 

11 fut procédé ensui te à u n deux ième t r a i t emen t com
p r e n a n t : 

1° Une immers ion dans u n b a i n d 'eau t iède a i g u i 
sée d 'acide ch lo rhydr iquc et p lus ieurs lavages à l ' eau 
p u r e ; 

2° Une i m m e r s i o n dans u n ba in t iède de ca rbona te 
de soude à 2° B a u m e , éga l emen t suivie de p lus ieurs la 
vages. 

L 'emploi de l 'acide ch lo rhydr ique avait p o u r b u t de 
décomposer les savons à base de chaux et de magnés i e 
qu i pouva ien t se r e n c o n t r e r su r la fibre, et de met t re 
les acides gras en l iber té , de façon à les r e n d r e solubles 
dans le ca rbona te de soude . 

Après u n lavage parfai t , les la ines furent de n o u v e a u 
desséchées à l ' é tuve et fourn i ren t d 'au t res poids abso lus , 
infér ieurs encore aux p récéden t s . 

La différence en t re les deux p r e m i e r s poids absolus 
représenta i t le poids des mat ières é t r angères enlevées 
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p a r l ' eau , et la différence ent re les deux de rn ie r s , celui 
des mat iè res grasses l ibres et des savons insolubles . 

Les résul ta ts que nous avons ob tenus , dans u n n o m 
b r e d'essais aussi res t re in t , ne pe rmet ten t pas de t i re r 
des conclus ions généra les sur l 'é tat ordinaire des laines 
pe ignées du commerce , mais ils donnen t cependant quel
ques indica t ions ut i les . Ils mon t r en t d 'abord que la p r o 
por t ion des mat iè res é t rangères contenues dans ces laines 
est assez var iab le (pour les échant i l lons que nous avons 
t ra i tés , el le oscille en t re les l imites extrêmes de 0,05 à 
1,8 p . 100 d u poids absolu) , et, en second l ieu, que la 
quan t i t é des mat iè res solubles dans l ' e a u , savons a l 
ca l ins , g lycér ine , e t c . , est o rd ina i r emen t (six fois sur 
neuf dans nos essais) in fé r ieure à celle des mat ières 
in so lub les , subs tances grasses l ibres ou savons te r reux . 

Au labora to i re de la Condit ion de Roubaix , on opère 
le lavage des laines de deux façons différentes, au gré 
des c l ients , et à des tarifs dist incts. 

D a n s le p r e m i e r cas, on se b o r n e p u r e m e n t et s imple
m e n t à m a n œ u v r e r l ' échant i l lon dans deux bains succes
sifs d ' eau corr igée et filtrée, chauffée à 30°, afin d 'é l i 
m i n e r les par t ies so lub l e s , en m ê m e temps que les 
ma t i è res pu lvé ru l en t e s qu i se dé tachen t pa r la t r i tu ra 
t ion . 

Dans le second cas, on procède à u n r inçage et à u n dé 
graissage ; la série des opérat ions est la suivante : 

1° Rinçage dans u n b a i n d 'eau chaude corrigée et 
filtrée ; 

2° Passage dans u n ba in d ' eau chaude aiguisée d'acide 
c h l o r h y d r i q u e ; 

3° Rinçage à l 'eau chaude corr igée ; 
4° Passage dans u n ba in d 'eau chaude addi t ionnée 

de ca rbona te de soude , à 1° B a u m e , ou dans u n ba in 
de savon ; 

5° Rinçage à l ' eau t iède corr igée . 
PERSOZ. 27 
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L'échan t i l lon est alors s e u l e m e n t desséché à l ' ab so lu . 
Quan t au ca lcu l servant à d é t e r m i n e r la pe r t e q u ' é 

prouve la l a ine p a r ce ne t toyage , i l va nous s u g g é r e r 
que lques observa t ions . 

On peu t é tabl i r cette p e r t e , c o m m e lorsqu ' i l s 'agit d u 
décreusage de la soie, p a r la compara i son des poids a b 
solus de la fibre avant et après le t r a i t emen t , le p r e m i e r 
de ces poids é tant calculé d 'après la dessiccation d ' u n lot 
de la m ê m e pa r t i e , exposé p e n d a n t u n cer ta in t e m p s à 
côté de l ' échant i l lon à dégraisser avan t d 'ê t re pesé . Cette 
m é t h o d e nous semble r a t i onne l l e , ca r elle laisse à l ' é 
chan t i l l on , conservé in tac t , toute sa sensibi l i té à l ' i n 
fluence des agents employés ; d ' au t re pa r t , la per te est 
basée su r des données pa r fa i t ement fixes, les deux po ids 
de la la ine desséchée . 

Souven t on suit u n e au t re m é t h o d e qui consiste à c a l 
cu le r la p e r t e , en c o m p a r a n t le poids pr imi t i f de l a l a i n e 
avec le poids abso lu final de la m ê m e fibre dégra i ssée , 
et en r e t r a n c h a n t de cette per te tota le (eau et m a t i è r e s 
é t rangères) celle qu ' on a t rouvée a u c o n d i t i o n n e m e n t 
dans l 'essai fait su r la pa r t i e en t i è r e . L ' échan t i l l on p r é 
levé p o u r le dégraissage peu t t rès -b ien , v u la r é p a r t i t i o n 
inégale de l ' h u m i d i t é dans toute la ba l l e , ne pas co r 
respondre à l 'état moyen des lots d ' ép reuve pr is p o u r l e 
cond i t i onnemen t . De là , des e r r e u r s qu i é c h a p p e n t à 
tout con t rô le . 

Nous a l lons m e t t r e en pa ra l l è le les résul ta ts fourn is 
pa r ces deux systèmes. Appe lons 

p le poids pr imit i f de l ' échant i l lon ; 
p' le p r e m i e r poids absolu ca lculé ; 
p" le second poids absolu , fourni p a r l ' expér ience . 
D a n s le p r e m i e r sys tème, la pe r t e , é t an t calculée s u r 

les deux poids absolus , sera donnée pa r la p ropor t ion : 
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« = 100 ̂  ^ — 100-2- P 
p p 

ou 
y ^ m t ^ î l . (37) 

I l est facile de voir que la p r e m i è r e façon de calculer est 
p ré fé rab le à la seconde. E n effet dans (35) les données 
sont fixes et dé te rminées , ce sont des poids absolus, 
t and i s q u e dans (37) le d é n o m i n a t e u r p est u n e q u a n 
tité va r i ab l e , la l a ine pouvant être p lus ou moins h u 
m i d e au m o m e n t de l 'essai. Les résultats fournis pa r 
cette seconde mé thode se r appo r t en t à u n état déter
m i n é de la pa r t i e , mais cet état est susceptible de var ie r 
d ' u n ins t an t à l ' au t re . Ils cesseraient donc d 'être exacts, 
si la l a ine venai t à p e r d r e ou à gagner de l ' humid i t é . 
Cette va r ia t ion nous para î t ê t re u n inconvénient sér ieux 
d a n s la p r a t i q u e . 

d 'où 

a? = 1 0 0 P ~V" (33) 

Dans le second, c o m m e la per te est établie en com
p a r a n t le poids pr imit i f de l ' échant i l lon avec son poids 
abso lu final, et en r e t r a n c h a n t la proport ion d 'eau t rou 
vée pa r le cond i t ionnement de la par t ie , on au ra d 'abord 
la p ropor t ion : 

p _ 100 
p — p" x' ' 

d'où 

x' = 100 P-^~-, (36),"* 

et le r é s u l t a t y sera r ep ré sen t é pa r l 'excès de x" s u r la 
pe r t e p . 100 t rouvée au cond i t i onnemen t , laquel le est de 

l O O ^ Z ^ . Donc : 
P 
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Coton. —Lin. — Chanvre, etc. 

Nous d i rons peu de chose d u coton, d u l in et des a u 
tres textiles végétaux , b i e n qu ' i l s soient j o u r n e l l e m e n t 
soumis au c o n d i t i o n n e m e n t dans les cent res i ndus t r i e l s 
d u Nord . Le chiffre de reprise de ces fibres n ' a pas é té 
fixé l é g a l e m e n t ; on ne peu t donc l e u r app l i que r q u ' u n 
taux d 'usage ou t a u x conven t ionne l . 

P o u r ce q u i est d u coton, la C h a m b r e consul ta t ive de 
Roubaix s 'était occupée , dès 1859, de d é t e r m i n e r son 
état h y g r o m é t r i q u e n o r m a l , et el le avait p rovoqué à ce t 
effet des expér iences n o m b r e u s e s , n o n - s e u l e m e n t à la 
condi t ion de cette vi l le , ma i s dans les é tab l i s sements s i 
mi la i res de Lyon et de P a r i s . Les résu l ta t s moyens ob te 
n u s pa r les expé r imen ta t eu r s , su r u n e g r a n d e va r i é t é 
d ' échan t i l lons , différaient fort p e u et se r é s u m a i e n t 
ainsi : 

Terte p. 100. n ° P r i » c , ^ correspondante. 

Paris 8,26 9,003 
Lyon 8,51 9,301 
Roubaix 8,68 9,505 

Toutefois le t aux de repr i se de 7 j fut adop té , c o m m e 
r a m e n a n t le coton filé à u n é ta t n o r m a l de dess icca t ion , 
et cela p o u r le moti f que nous a l lons exposer . 

L a C h a m b r e de c o m m e r c e de Lyon avait a d m i s , e n 
1833, qu ' i l fallait cons idérer c o m m e poids n o r m a l d ' u n 
échan t i l lon de soie celui qu ' i l p résenta i t , après avoir été 
suspendu , p e n d a n t v ing t -qua t r e h e u r e s , à l ' a i r l i b re et à 
l ' ombre , dans u n e c h a m b r e don t les fenêtres é ta ient r e s 
tées ouver tes . 

S ' inspi rant de ce m o d e d ' appréc ia t ion , la C h a m b r e 
consultat ive de Roubaix désira s ' en r a p p o r t e r a u n essai 
s emb lab l e . M. Gamot , ayant b i en vou lu , pa ra î t - i l , se 
charger d 'opére r à Lyon de la m ê m e m a n i è r e su r d u 
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co ton , ob t in t u n e per te moyenne de 6,92 p . 100, cor
r e s p o n d a n t à u n e repr ise de 7 , 4 3 ; c'est ce chiffre qui 
p r é v a l u t , l é g è r e m e n t modifié. 

11 est à pe ine nécessaire de faire r e m a r q u e r combien 
cette m é t h o d e est défectueuse, car il n 'y a pas de raison 
p o u r qu ' on expér imen te à u n e époque de l ' année plutôt 
q u ' à u n e a u t r e , p a r u n t emps t r è s -humide ou par .un 
t e m p s t rès-sec , enfin p o u r que l 'opérat ion soit commencée 
le m a t i n ou le soir . Le chiffre ob tenu n 'est donc q u ' u n 
résu l ta t d u ha sa rd (Voir la page suivante). 

Le congrès in t e rna t iona l de T u r i n , acceptant , au con
t r a i r e , c o m m e bases sérieuses, les données fournies par 
les Condi t ions de P a r i s , de Roubaix , de Lyon et d 'A
m i e n s , a propose le chiffre de repr ise de 81 qui est cer
t a i n e m e n t p lus r a p p r o c h é de la vér i té . Voici en effet 
le re levé des expériences faites, en 1859, pa r M. Persoz 
p è r e , à la Condit ion de Par i s . 

Le cond i t i onnemen t des cotons semble à la p lupa r t 
des négoc ian ts u n e opérat ion de luxe , que ne comporte 
pas u n e ma t i è r e p r e m i è r e d'aussi peu de v a l e u r ; cepen
d a n t cer ta ins fils de coton a t te ignent un pr ix fort élevé. 
L ' h e u r e u s e confiance des acheteurs doit donc se trou
ver souvent exploitée. I l nous est ar r ivé de condi t ion
n e r des cotons re tors qu i contena ient j u squ ' à 25 p . 100 
d ' eau . 

Q u a n t a u lin, a u chanvre, et au t res textiles végé
t a u x de m ê m e o rd re , ils ont été l 'objet d'essais m u l 
t ip les . L ' hab i l e d i rec teur de la Condition d 'Amiens , 
M. B é n a r d , en col laborat ion avec M. Roger, m e m 
b r e de la C h a m b r e de commerce de la m ê m e vi l le , 
pu i s no t r e honorab le col lègue de Roubaix, M. Musin, 
ont dé t e rminé il y a p lus ieurs années les propr ié tés hy
g r o m é t r i q u e s de ces fibres. Enfin n o u s - m ê m e avons p lus 
t a r d repr i s ce sujet, sur la demande de M. Alfred Re-
n o u a r d , manufac tu r i e r dist ingué de Li l le , au t eu r d ' une 
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E X P E R I E N C E S 
S U R L ' É T A T H Y G R O M É T R I Q U E D U C O T O N . 

D É S I G N A T I O N . 

AU MOMENT 

de 

l'arrivée. 

Filature de Paris. 

R e t o r s 2 f i l s , n» 20 
— 2 — n ° 25 
— 2 — n ° 34 
— 2 — é c r u , n ° 4 8 

C o t o n é c r u 2 fils, n ° 60 
— b r u t JumeL 
— r e t o r s — 2 fils 
— — n " 20 
— J u m e l fil s i m p l e en b o b i n e . . 
— fil s i m p l e , n» 40 

M o y e n n e s 

0,48 
8,83 
9,63 
6,93 
6,86 
8,86 

10,90 
9,49 
8,ai 
7,68 
8,71 

Filature de Normandie. 

Coton dév idé c h a î n e L E D 30 
— e n b o b i n e s c h a î n e L E D 3 0 . . 
— dév idé c h a î n e L C D 40 
— e n b o b i n e s c h a î n e L C D 4 0 . . 
— L o u i s i a n e p r i m e LC 1 

• · — o r d i n a i r e L E 2 . . , 
M o y e n n e s . 

7,96 
8,22 
8,06 
7,26 
8,35 

10,20 
8,34 

Filature des Vosges. 

T r a m e m é c a n i q u e L o u i s i a n e n ° 6 0 . 
— — — n» 4 0 . 

B r u t d i t : B o n o r d i n a i r e 
1 b o b i n e , l r e p r é p a r a t i o n 
3 — 2 e — 
3 — 3° — 
Chaîne m é c a n i q u e L o u i s i a n e n " 4 0 . 

Moyennes 

7,02 
7,21 
8,42 
7,71 
7,07 
7,57 
7,17 
7 ,oa 

10,44 
9,68 

10,65 
7,44 
7,37 
9,73 

12,24 
10,49 

9,30 
8,31 

,56 

8,64 
8,96 
8,76 
7,83 
9,11 

11,36 
9,11 

7,54 
8,71 
9,19 
8,35 
8,31 
8,19 
7,72 
8,28 

APRÈS 48 HEURES 

d'exposition 

dans une ca\e. 

11,74 
11,08 
11,62 
11,10 
10,95 
12,22 
11,47 
11,70 
11,61 
9,53 

11,30 

12,09 
10,69 
11,09 
11,48 
11,84 
10,13 
11,22 

10,21 
10,18 

9,28 
0,48 
9,25 
8,67 
9,16 
9,46 

13,30 
12,47 
13,15 
12,48 
12,29 
13,92 
12,95 
13,32 
13,14 
10,53 
12,75 

13,75 
11,97 
12,48 
12,97 
13,43 
11,27 
12,64 

11,37 
11,34 
10,23 
10,47 
10,19 

9,49 
10,09 
0 , 4 5 
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é tude approfondie su r la cu l tu re et l ' i ndus t r i e du l in (1). 
E x a m i n e r au jou rd ' hu i en déta i l ces t ravaux serai t en 

q u e l q u e sorte rééd i te r u n m é m o i r e , qu i a été déjà r e 
p r o d u i t en par t ie et commen té p a r M. Musin (2); nous 
p o u r r i o n s donc nous b o r n e r à i n d i q u e r ici les conc lu 
s ions qu 'on en a t i rées . 

Toutefois , c o m m e nos expériences ont por té à la fois 
su r diverses sortes de mat iè res et qu 'e l les ont été con
dui tes u n p e u a u t r e m e n t que celles de nos collègues, 
nous croyons devoir insé re r le t ab leau qu i les r é s u m e . 

Ains i que dans l ' examen comparat i f d u pouvoir h y 
g r o m é t r i q u e de la soie écrue et de la soie décreusée , 
no t re p r o g r a m m e consistait à peser les échant i l lons , à 
p lus i eu r s repr ises , après les avoir é tendus u n temps suf
fisant dans différents locaux p résen tan t des condit ions 
var iées d ' humid i t é et de t e m p é r a t u r e . On devait obteni r 
de cette façon u n e série de poids correspondant aux 
diverses phases de l ' expér ience . I l n e restait p lus qu'à 
d é t e r m i n e r le poids absolu des lo ts pour en . déduire la 
p ropor t ion d 'eau dans chaque cas par t icu l ie r . Cette m é 
thode p e r m e t de suivre les var ia t ions que subit u n e 
m ê m e fibre, selon les c i rcons tances a tmosphér iques . 

Les types sur lesquels nous avions à opérer furent 
é talés , b i en ouverts et côte à côte, successivement dans 
six locaux d i s t inc t s , où ils sé journè ren t chaque fois 
q u a r a n t e - h u i t h e u r e s . On avait suspendu , dans le voisi
nage des échant i l lons , deux hygromèt res r écemmen t 
vérif iés. 

Les pesées é ta ient effectuées le p lus r ap idement pos
sible dans l ' endroi t m ê m e où avait eu lieu l 'exposition 
et avec u n e ba lance de précis ion. 

(1) Voir Bulletin de la Société industrielle du Nord, 1873. 
— -— 'de Rouen, 1876. 

(2) Observations sur le conditionnement des matières textiles. R o u 
baix , 1875. 
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RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES ENTREPRISES AU 
P o u r d é t e r m i n e r l a p r o p o r t i o n d ' E a u 
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jacent 
. àla 48. 13 G8 GG 228,750 9 , 0 3 209,900 9 , 1 4 245,250 10,24 

manutention. 

Salle 
des appareils 19 74 211,SoO 248,550 de — 19 74 72 232,320 10,73 211,SoO 10 , 68 248,550 1 1 , 7 2 
dessiccation. 

Cabinet 
du — 15 7G 75 233,100 11,10 213,000 1 1 , 2 9 250,100 12,43 

directeur. 
75 

Petite salle 
non 

chauffée • — S 79 79 232,640 1 0 , 8 0 213,090 11,33 250,040 12,40 
donnant sur 

la cour. 

; Cave. • — 13 82 82 23G.900 12.9G 217,340 13,158 254,090 1 4 , 2 2 

Sous-sol. — 10 89 89 237,090 1 3 , 2 0 217,340 15,88 254,590 14,44 

Moyennes. 1 1 , 5 3 1 1 , 8 9 12,57 

Après \ 
1 

dessiccation 
à 

l'absolu. \ 48 15 75 74 224,800 7 ,19 205,640 7 ,41 239,640 7 , 7 2 
Cabinet 

du , 
directeur. 1 

1 
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Ë t o u p e s Ëmouclmres Fil de Lin jaune Fil de Lin jaune Fil d'étoupe Fil de Jute 
RUSSES. PICARDES. N ° 2 2 . N ° 2 5 . N " 2 5 . N ° 1 

P o i d s absolu = Poids absolu = Poids absolu = Poids absolu = Poids absolu = Poids absolu = 
21ir , i00. 3î6*,000. l i3s ' ,400. 103«',950. 84« r,000. gOs',500. 
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2 3 , 3 0 0 10 ,42 3 5 , 7 5 0 11 ,71 1 2 1 , 4 0 0 9 , 7 0 114 ,400 10 ,08 9 2 , 6 5 0 1 0 , 2 9 1 0 1 , 1 0 0 U , 7 1 

2 3 , 7 2 0 12 ,41 3 6 , 1 0 0 12 ,81 1 2 5 , 3 0 0 10 ,49 115 ,350 10 ,90 93 ,400 11 ,19 1 0 1 , 8 5 0 11,61» 

2 3 , 8 0 0 1 2 , 7 9 3 6 , 4 0 0 15 ,78 1 2 5 , 7 0 0 10 ,84 115,500 11 ,11 9 3 , 4 0 0 11 ,19 1 0 1 , 9 0 0 12,B9 

2 3 , 8 4 0 1 2 , 9 8 3 6 , 1 9 ( J 1 3 , 0 9 120 ,510 11,118 116 ,440 12,1 9 4 , 5 9 0 1 2 , 2 3 103 ,190 14 ,02 

2 4 , 1 4 0 1 4 , 4 0 3 0 , 7 5 0 14 ,84 1 2 7 , 0 9 0 12,CO 117,760 13 ,28 9 5 , 3 4 0 13,S0 104,410 1S,37 

2 4 , 2 0 0 1 4 , 6 9 3 0 , 8 5 0 1 1 5 , 1 8 128,491) 13 ,30 1 1 8 , 1 0 0 1 5 , 9 0 95 ,920 14 ,16 1 0 5 , 2 0 0 16 ,24 

1 2 , 9 4 13,B7 11 ,41 11 ,88 12 ,09 13 ,89 

22,690 7 , 8 3 3 4 , 6 4 0 8 ,2« 1 2 2 , 2 9 0 7 ,83 112 ,460 8 ,18 90 ,090 7 ,96 97 ,810 8 ,11 

BUREAU DE CONDITIONNEMENT DE PARIS 
normale du Lin et du Jute. 
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Dans la par t ie gauche d u t a b l e a u se t rouven t la d é s i 
gnat ion des locaux et ce q u ' o n p o u r r a i t appe le r l e u r s 
condit ions a tmosphé r iques . S u r les l ignes en r e g a r d 
figurent les poids r e c o n n u s à c h a q u e échan t i l l on , et à 
côté la p ropor t ion d 'eau p . 100, avec la r ep r i se c o r 
r e spondan te . Chaque phase de l ' expér ience est a ins i 
r é sumée en u n e seule l igne hor izon ta le (1). 

On r e m a r q u e r a que les m ê m e s échan t i l lons on t p r é 
senté des var ia t ions de poids assez cons idérab les et q u e 
les écarts dans la p ropor t ion d ' eau s 'é lèvent e n t r e l e s 
t e rmes ext rêmes j u s q u ' à p rès de 4 p . 100. 11 serai t d o n c 
t éméra i r e de c h e r c h e r à é tab l i r le chiffre de r e p r i s e 
su r l 'essai d ' u n seul échan t i l l on et sans conna î t r e l es 
condit ions dans lesquel les il s 'est t rouvé p lacé . 

Les moyennes calculées m o n t r e n t q u e le p o u v o i r 
h y g r o m é t r i q u e du l in de P e r n a u est in fé r ieur à ce lu i 
du l in de R iga ; que ce d e r n i e r est à son tour i n f é r i e u r à 
celui du l in de P i ca rd i e . Les é toupes russes et les é m o u -
churcs p icardes sont encore p lus avides d ' eau que les 
échant i l lons p récéden t s . 

Quan t aux fils de l in j a u n e et d ' é toupe , ils se r a p p r o 
chen t sens ib lemen t des p r emie r s types . Enfin l ' é c h a n 
t i l lon de fil de j u t e est de tous l e . p lu s h y g r o m é t r i q u e et 
celui qui a subi les p lus g randes var ia t ions . 

Après avoir pesé les lots desséchés à l ' absolu , on les 
a é t endus de n o u v e a u dans le cab ine t d u d i rec teur e t 
deux j o u r s après on les a repesés . Les résul ta ts inscr i t s 
dans la par t ie addi t ionne l le d u t ab leau p r o u v e n t q u e 
ces échant i l lons étaient lo in d 'avoir r epr i s l e u r p r o p o r 
t ion d ' eau n o r m a l e ; il est m ê m e à p r é s u m e r qu ' i l s 
n ' a u r a i e n t p u la r e p r e n d r e p lus t a rd , la c h a l e u r de 
l 'é tuve ayan t modifié les propr ié tés h y g r o m é t r i q u e s des 
mat iè res gommo-rés ineuses et au t r e s , qu i font corps 

(1) Le format de ce volume nous a obligé à supprimer les co
lonnes contenant la proportion d'eau p. 100. 
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avec les fibres à l 'état éc ru . Commencer la série de ces 
e x p é r i e n c e s , en p r e n a n t le poids absolu des échan t i l -

' I o n s , au ra i t donc été u n e g rande e r r eu r . 
I l ressor t aussi de l 'observat ion précédente , que des 

l i n s b i e n dépoui l lés de leurs impure té s , c'est-à-dire 
lessivés et b l anch i s , devra ient avoir u n chiffre de reprise 
différent . 

M. R e n o u a r d a r é u n i nos résul tats à ceux de nos col
l è g u e s de Rouba ix et d 'Amiens , pour t i re r de l ' ensem
b l e de ces t r avaux des conclusions pra t iques . Or i l s'est 
p r o d u i t à cette occasion u n m a l e n t e n d u que nous de 
v o n s s igna le r . 

D a n s le Mémoire qu ' i l a p u b l i é , l ' au teu r a admis que 
n o s m o y e n n e s é ta ient dest inées à fixer le chiffre de r e 
p r i se des ma t i è res mises en expér ience . Te l le n 'é ta i t pas 
n o t r e pensée . P o u r nous , l ' indica t ion précéden te devait 
s i m p l e m e n t pe rme t t r e de c o m p a r e r d ' u n coup d 'œil le 
p o u v o i r h y g r o m é t r i q u e de ces diverses mat iè res , et de 
fa i re ressor t i r les var ia t ions de poids qu 'el les éprou
v e n t q u a n d on les expose dans des locaux progressi
v e m e n t p lus h u m i d e s . 

Si n o u s avions eu à fixer u n chiffre de repr i se , nous 
«l issions che rché à l ' é tab l i r , de pré fé rence , en m a i n t e 
n a n t les échan t i l lons dans des condit ions a tmosphér i 
q u e s voisines de celles qu i se r e n c o n t r e n t dans u n local 
h a b i t é . P a r u n e coïncidence toute fortuite, il s'est t rouvé 
q u e nos moyennes s 'é lo ignaient peu des chiffres a t t r ibua -
b le s à u n étal h y g r o m é t r i q u e n o r m a l , mais u n e seule 
exposi t ion de p lu s , dans u n l ieu pa r t i cu l i è remen t sec 
o u h u m i d e , les au ra i t i név i t ab lemen t modifiées. 
. Si l 'on ca lcule les chiffres de reprise cor respondant 
a u x per tes p . 100 d ' h u m i d i t é trouvées à la Condition d 'A
m i e n s , afin d 'avoir des résul ta ts comparables à ceux de 
P a r i s et de Rouba ix , on peu t é tabl i r le r é sumé suivant 
des expér iences effectuées dans les trois é tabl issements . 
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RÉSULTATS 
D ' E X P É R I E N C E S P O U V A N T S E R V I R A É T A B L I R L E C H I F F R E D E R E P R I S E 

D E Q U E L Q U E S M A T I È R E S T E X T I L E S . 

Fils de Jute 
— de Chanvre 
— d'Étoupe 

— de Lin écru 

— — crémésetblanchis. 
— — rouis à l'eau 
— — — sur terre... 

Lin de Picardie 
— de Riga 
— blanc de Pernau 

Lins teilles 
Chanvres teilles 
Étoupes russes (rouies à l'eau). 
Éraouchures picardes (rouies 

sur terre) 

14,28 
13,63 

12,99 

11,11 

11,11 
12,35 

R O U B A I X . PARIS. 

14,20 
» 

au sec. . . 11,59 
au mouillé. 11,50 
mocnoiO 12,69 ) 
an mouillé/j^gg [ 

13,59 

» • 8 8 . . . . 12,09 

50.. t " 
au mouillé. 11,45 )"· 

10,33 
12,20 
12,77 
12,33 

11,77 

13,» 

14,14 

Jaune 
au mouillé 

H . 
° !5. 

11,41 

H,88 

» 
12,57 
11,59 
11,33 

» 
» 

12,94 

13,57 

E n t e r m i n a n t ce cour t ape rçu , nous ferons o b s e r v e r 
q u ' u n taux de repr ise n ' a j a m a i s r i en d 'abso lu , c 'est-à-
dire n 'es t pas l 'expression d ' u n fait i nva r i ab l e . Q u ' o n 
p r e n n e , en effet, u n échan t i l lon d ' u n textile o rgan i sé 
q u e l c o n q u e , et que , le conservant dans u n e salle h a b i 
tée , on le pèse d ' heu re en h e u r e à u n e b a l a n c e de p r é c i 
sion, on r e m a r q u e r a p r e sque toujours des var ia t ions d e 
poids , p a r p e r t e , ou p a r ga in , de telle sorte qu ' i l s e r a 
fort e m b a r r a s s a n t de d i re que l est, de tous les poids r e 
connus , celui qui r ep résen te l 'é tat n o r m a l de la f ibre 
convenab l emen t sèche . 

Ces var ia t ions , qui se font sent i r dans u n e salle close e t 
qu i sont dues à de légers c h a n g e m e n t s de t e m p é r a t u r e o u 
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d ' h u m i d i t é dans l ' a tmosphère a m b i a n t e , ont peu d ' im
po r t ance , à côté de celles qui peuvent résul te r de la sai
son , du c l imat , du temps p luvieux ou sec, dans des m a 
gas ins toujours p lus ou moins ouver ts . 

Cer ta ines pe r sonnes considèrent la dé te rmina t ion du 
chiffre de repr i se d 'une fibre c o m m e u n e question r e 
d o u t a b l e , su r laquel le on n e saurai t se p rononcer sans 
faire cour i r aux intérê ts d u commerce de grands d a n 
ge r s . Sans dou te , la fixation de ce chiffre demande beau
coup de soin et doit être basée sur des expériences 
m i n u t i e u s e s , ma i s elle n ' a , après tout , d 'autre bu t que 
d ' é t ab l i r u n e convent ion . 

L a ré se rve que . le g o u v e r n e m e n t a c ru devoir garder 
j u s q u ' à p résen t , q u a n t au cond i t i onnemen t de plus ieurs 
text i les , tels que le coton, le l i n et le chanvre , nous 
s e m b l e p résen te r u n g r a n d inconvén ien t , celui de pr iver 
le c o m m e r c e de tout moyen de contrôle et de laisser 
ainsi des in térê ts sér ieux a b a n d o n n é s au caprice du 
h a s a r d . 11 serai t dés i rable q u ' u n taux légal a t t r ibué à 
ces texti les mî t fin aux contestat ions et aux abus que 
l ' on s igna le t rop souvent dans le N o r d . 

A Rouba ix , on opère a u j o u r d ' h u i le condi t ionnement 
avec des repr ises de 10 à 12 p . 100 p o u r les l ins et de 
12 à 13 p o u r les chanvres . 

L e Congrès in t e rna t iona l , r é u n i à T u r i n pour résou
d r e la ques t ion de l 'unif icat ion d u numéro t age des fils, 
a j u g é ut i le de fixer aussi le taux de reprise des divers 
text i les . I l s'est p r o n o n c é p o u r l 'adopt ion des chiffres 
su ivants : 

Soie H p. 100. 
Laine peignée 18 V» — 

— filée 17 — 
Coton 
Lin 
Chanvre , 
Êtoupes filées 
Jute et phormium 
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— — peignée 
— le filé v i g o g n e . . . 

— le coton, 

1 37 — 73 — 
1 37 — 73 — 
! 37 _ 73 — 

— le lin et le chanvre 

ou 1 4285 — 70 — 
2 » — 50 — 

— la schappc, 

ou 1 25 — 80 — 
1 25 — 80 — 

ou 1 37 — 73 — 

Quan t aux différents fils, don t le n u m é r o est r e p r é 
senté p a r le n o m b r e de 1 ,000 m è t r e s a u k i l o g r a m m e , 
le Congrès a r e c o m m a n d é a u x indus t r i e l s l ' u sage d e 
dévidoirs ayan t des pé r imè t re s qu i p e r m e t t e n t d ' a r r i v e r 
faci lement à former des écheveaux de 1,000 m è t r e s , à 
savoir : 

Pour la laine cardée, périmètre de l m , 5 0 avec 67 tours. 
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CHAPITRE VIII 

CARACTÈRES DES PRINCIPAUX TEXTILES 

C o m m e , dans la fabricat ion des étoffes, on associe fré
q u e m m e n t à la soie d 'au t res text i les , nous essaierons, en 
t e r m i n a n t ce v o l u m e , de définir succ inc tement les ca 
r a c t è r e s qu i différencient les fibres le p lus souvent en 
u s a g e dans nos pays . P a r la m ê m e occasion, nous ferons 
c o n n a î t r e les moyens qui ont été proposés pour doser 
q u e l q u e s - u n e s d 'en t re elles dans des échant i l lons de tissus 
m é l a n g é s , en nous b o r n a n t d ' a i l l eurs à l ' examen des 
cas les p lus s imples . 

Des analyses de ce gen re se p résen ten t j o u r n e l l e m e n t ; 
e l les offrent parfois b e a u c o u p de difficultés, eu égard 
à l a g r a n d e var ié té des mat iè res p r emiè re s qui sont 
e m p l o y é e s dans l ' i ndus t r i e . P o u r ne pa r l e r que des 
f ibres végéta les , on n ' e n compte pas moins de 550 es
p è c e s ut i l i sées c o m m e textiles dans les différentes con
t r é e s d u g l o b e . 

L e t a b l e a u su ivant , e m p r u n t é à la nouvel le édit ion de 
l ' o u v r a g e de M. Gi ra rd in (1), i nd ique le n o m et la p r o 
v e n a n c e des p lus i m p o r t a n t e s . 

(1) Leçons de chimie élémentaire, t. IV, p. 69. 
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NOMS VULGAIRES 
ou 

COMMERCIAUX. 

L i n c o m m u n 
Chanvre 
Coton 

P h o r m i u m ou Lin do la 
Nouvelle-Zélande. 

Abaca ou Chanvre de Ma-' 
nille. 1 

I 
Jute , Chanvre d u Bengale 

ou de Ca lcu t ta . 
Paâ t ou Sunchèe-Paâ t , 

Mauve dos Juifs. 
Ts ing -mâ 

P i ta , Chanvre b lanc ou de 
H a ï t i . 

Piassaba 
Jenequen 
F i l d'aloès 
P i t t e ou n i de faux aloès.. 

China-grass et grass-cloth 
en Angleterre. 

Ort ie de Chine on France. . 
Pa-ma, tchou-ma, loo, en 

Chine. 
Rhêea, dans 1'Assam 
Caloee, r a m i e h ou ramiê . 

PLANTES 
qui 

LES FOURNISSENT. 

Linum usitatissimum. 
Cannabis sativa 
Différents Gossypium. 

Phormium tenax. 

Bananier à cordes 
(Musa textilis). 

Bananier alimentaire 
(M. paradisiaca). 

Corete il capsules (Cor-
chorus capsularía). 

Corete comestible (C. 
olitorius). 

Corèto textile (C. tex
tilis). 

Agave americana . . . . 

— c u b e n s i s . . . . 
(?) 

— foetida 
Furcroya gigantea. 

Urtica ou Boehmeria 
nivea ot hotoro-
phylla. 

I Urtica ou Boehmeria 
utilis. 

Ort ie dioï'que I Urtica dioica 

Ort ie à pap ier 
Toung-tsao 
M a ou chanvre de Chine. . 
Pa lm ie r à chanvre 

Gomout i , é jou, l a ine ou ba
le ine végéta le. 

P iaçaba 
Piaçaba,piassava ou p l k a b a 
Piaçaba 
Tecum 
Coir, kha i r , bas ta in 

— japónica 
Araba papyri fera . . . . 
Sida tiliajfolia 
Cryptomoria japónica. 

Arenga saccharifora.. 

Leopoldinia piacaba.. 
Attaloa funifora 
Mauritia carara 
Bactris setosa 
Cocos nucífera 

Partout. 

Indes, Chine, Arabie, 
Egypte, les Améri
ques. 

Nouvelle-Zélande. 

Iles Philippines, Cey-
lan, Indes orien
tales. 

Ocdanio, Amérique 
méridionale. 

Bengale, Ceylan, Chi
ne. 

Indes orientales. 

Chine. 

Amérique méridionale 
Mexique, Cuba. 
Yucatan. 
Amérique méridionale 
Afrique, Amérique 

méridionale. 

Chine, Indos. 

Toutes les lies malai
ses. 

Ancienne Egypte, 
Kamtchatka. 

Japon. 
Chine, Japon, Corée. 
Chine. 
Japon, Chine, Indes 

orientales. 
Archipel indien, Chine 

Venezuela, Para. 
Bahia. 
Brésil. 

Iles du grand océan 
Pacifique. 
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FIBRES VÉGÉTALES. 433 
NOMS VULGAIRES 

ou 
COMMERCIAUX. 

Corojo : 
Lifa, bourre de dattier 
Crin végéta l d'Afrique 

Baquoi odorant, vacoua . . . 

Crin végéta l 

Barbe espagnole ou caragate 
P inâ ou pigna 

Balete 
Cabo negro 
Gogo 
Nito 
Bari 

Bambou 
Diss des Arabes 
Halfa ou alfa des Arabes. . 

Mocou-mocou 

Chanvre indien 

Herbe à ouate 
Yucca 

Suun ou chanvre de Suun. 
Guama 

Mûrier à papier ou papy-
rier. 

Mûrier blanc 
Mauve en arbre 

— majaqua, umbarée, 
chanvre de Bombay. 

Mauve text i le 

Aloèe à feuilles de chanvre. 
Ric in ou palma-christi 

Sparte ou esparta 

Tilleul, l icca 

PERSOZ. 

PLANTES 
qui 

LBS FOURNISSENT. 

Cocosurispa 
Phœnix dactylifera... 
Chamterops humilis. . 

Pandanus odoratissi-
mus, utiiis, volubilis. 

Caryota mitis et C. 
urens 

Tillandsia usneoïdcs. 
Bromelia ananas et B. 

karatas. 
Ficus indica 
Coriata onusta 
Mimosa s c a n d e n s . . . . 
Ugena semi-hastata., 
Corypha umbraculi-

fera 
Arundo bambos 

— festucoïdos. . . . 
Diverses espèces de 

Stipa. 
Caladium, espèce d'a

rum 
Apocynum cannabi-

num 
Asclepias syriaca . . . 
Yucca gloriosa, aloefo-

Ua (etc.). 
Crotolaria j u n c e a . . . . 
Lonchocarpus seri-

ceus 
Broussonetia papyri-

fera. 
Morus alba 
Lavatera arborea 
Hibiscus c l ipcatus . . . 

— mutabilis 
Hibiscus tiliaceus et 

II. Cannabinus . . . . 
Abutilon i n d i c u m . . . . 

Althaea cannabina.. . . 
Ricinus communis . . . 

Lygocum spartum. . . . 

Tilia ouropœa 

Antilles. 
Asie, Afrique. 
Algérie, midi de l'Eu

rope. 

Indes. 

Iles Philippines. 

Toute l'Asie centrale. 
Sahara de l'Algérie. 
Espagne, Grèce, nord 

del'Afrique, Algérie. 

Indes. 

Amérique méridionale 
Afrique, Europe. 
Amérique, Asie, Afri

que. 

Présidence de Madras. 

Antilles. 
Iles de la mer du Sud, 

Chine, Japon. 
Europe. 
Afrique, Asie, Europe. 
Saint-Domingue. 
Cayenne. 
Indes, Antilles. 
Indes, Italie, midi de 

l'Europe. 
Afrique, Europe. 
Asie, Afrique, Iles du 

cap Vert, Antilles. 
Espagne, Grèce, nord 

del'Afrique, Algérie. 
Europe, Russie, Bul

garie. 

28 
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NOMS VULGAIRES 
ou 

COMMERCIAUX. 

Ko, lo-mâ 

Arbre à pain 

Bombardeira 

H 
Ibcndeiro 
Boari ou chan-vred'Alrlque, 
Genêt d'Espagne 
Fragon ou houx épineux. . . 

Houblon 
Jonc d'Esteral 

Typha 
Adelpba 
Paille de riz 
Laine des bois 

Zostère 

PLANTES 
qui 

LUS FOURNISSENT. 

Dolichos bulbosus. 
Artocarpus incisa. . 

Sansevieraangolensis. 
Andansonia digitata.. 

» 

Spartium juncoum.. . 

Ruscus a c u l c a t u s . . . . 
Humulus l u p u l u s . . . . 
Variété du juncus 

eftusus 
Typha angustifolia. . . 
Daphne laureola 
Oriza sativa 
Feuilles des pins ma

ritime et sylvestre. 
Zostera oceanica 

Chine. 
Fernando-Po (Golfe 

de Guinée). 
Santiago, une des î les 

du cap Vert. 
Angola et Benguella. 

Mozambique. 
Asie, midi do l'Europe, 

Cévennos. 
Gartope (Sind supé

rieur) . 
Europe, Belgique. 

Espagne. 

Duché do Modène. 

Allemagne. 
Europe. 

La seule mé thode tout à fait géné ra l e qu i puisse servit ' 
à d is t inguer les u n e s des au t res des fibres a p p a r t e n a n t 
à u n m ê m e r è g n e , a n i m a l ou végéta l , consiste dans l 'exa
m e n au microscope . 

Cet examen nécessite l 'usage d ' i n s t rumen t s p u i s s a n t s ; 
i l exige en ou t re u n e g r ande h a b i t u d e d 'observat ion et 
u n e connaissance approfondie de la s t ruc tu re des diffé
ren t s texti les. 

U n microscope d ' u n faible gross issement , et qui p a r 
conséquent n e fait pas ressor t i r les détai ls ca rac té r i s 
t iques d ' une p r épa ra t i on , n e peu t r e n d r e a u c u n service . 
A p lus forte ra ison doi t -on cons idé re r c o m m e i l lusoi re 
l ' emplo i de la l o u p e , qu i ne saura i t ê t re ut i l isée effi
cacement que c o m m e compte-f i l s . Toutes les fibres 
p r e n n e n t , sous le c h a m p de cet i n s t r u m e n t , u n e a p p a 
rence soyeuse, à peu près un i fo rme , qu i e m p ê c h e la p l u 
pa r t d u t e m p s de spécifier l e u r n a t u r e . 
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Mieux vau t encore se contenter de l ' examen à l 'œil n u , 
car cet organe embrasse l 'aspect géné ra l des fibres et 
p e r m e t d ' appréc ie r p lus ou moins l eu r b r i l l an t , ce qu i 
est u n avan tage . 

D a n s u n n o m b r e de cas assez res t re in t , la chimie ainsi 
que nous le ver rons p lus loin, offre à l ' expér imenta teur 
des ressources précieuses qu ' i l fera b ien de combiner 
avec celles de l 'observat ion d i rec te . 

Aspect de quelques fibres au microscope. 

P a r m i les ouvrages que l 'on consul tera sur tou t avec 
fruit p o u r r é soudre les quest ions relat ives à l 'analyse des 
texti les , nous s ignalerons : les trai tés de la Filature du 
coton et du Travail des laines d 'Alcan ; la Philosophy of 
Manufactures d u D r A n d r e w Ure ; Die Prüfung der im 
Bändel vorkommenden Gewebe du D r Schacht de Bonn ; 
le Traité sur la constitution des fibres textiles et base mi
croscopique de la teinture de 0 . Scha t z ; le t ravail de J . 
W i e s n e r ; celui do Rober t Sch les inger , Microscopische 
Untersuchung der Gespinstfasern, Zu r i ch , 1 8 7 3 ; la Chi
mie technologique de Bol ley; enfin, en ce qui concerne 
les fibres végétales exclus ivement , l 'ouvrage si in té res 
sant de M. le séna teur Vét i l la r t . 

E n t r e les m a i n s de cet observa teur , le microscope ne 
ser t pas seu lemen t à d i scerner les unes des autres les 
fibres végétales , mais il devient encore un moyen p r é 
cieux d 'apprécia t ion et de progrès indus t r ie l . 

Se basan t su r des considérat ions déduites d 'une étude 
minu t i euse , l ' au teur a r r ive à é tabl i r les conditions que 
doit p ré sen te r une fibre végétale pour répondre aux 
besoins de l ' indus t r ie . Il fait ressortir la cause des qua 
lités de l ' une , des défauts de l ' au t re ; il explique p o u r 
quoi tel le ma t i è r e , comme le j u t e , qui a t rouvé si faci
l e m e n t accès sur nos m a r c h é s , devrai t être abso lument 
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proscrite pour cer ta ins usages , t andis que te l le a u t r e , 
encore peu c o n n u e dans nos cont rées , y sera i t i n t r o 
duite avec avan tage , eu égard à ses r e m a r q u a b l e s p r o 
pr ié tés . 

La m é t h o d e suivie pa r M. Vét i l la r t est u n pe r fec t ion 
n e m e n t t r è s - impor t an t de cel le d u D r Schach t . Ce d e r 
nier , profi tant d 'une réac t ion t rouvée p a r P a y c n , t ra i ta i t 
les fibres végétales su r le por te -ob je t d u microscope , 
successivement pa r l ' iode et p a r l 'acide sul fur ique é t endu 
d 'un peu d ' eau . Cet acide p rodu i t dans les filaments 
végétaux u n gonflement don t il faut suivre toutes les 
phases ; cer ta ines fibres, c o m m e le l i n , se to rden t su r 
e l les -mêmes ; d ' au t res , c o m m e le c h a n v r e , se con t rac t en t 
en se gonflant ; ma i s ces carac tères sont difficiles à sais i r . 
Au dire de Schacht , toutes les fibres végéta les sans excep
tion dev iendra i en t b l eues p a r le t r a i t emen t c i -dessus , 
m ê m e le p h o r m i u m tenax , et cette colorat ion p e r m e t 
trai t de su ivre la s t ruc tu re des filaments. 

R e p r e n a n t ces expér iences , M. Vét i l la r t observa q u e , 
si à la véri té cer ta ines fibres végéta les se colorent en b l e u 
par l 'act ion de l ' iode et de l 'acide su l fu r ique , d ' au t res 
p r e n n e n t u n e te in te j a u n e sous l ' inf luence des m ê m e s 
agents . D e l à , u n moyen de carac té r i se r i m m é d i a t e m e n t 
p lus ieurs classes de texti les, en examinan t , soit les fila
ments eux-mêmes dans l e u r l o n g u e u r , soit des coupes 
t rès -minces r endues pa r fa i t ement visibles et t r a n s p a r e n 
tes, en ra i son de l eu r faible épa isseur . L a difficulté était 
d 'obteni r cette colorat ion sans dé fo rmer dans ses détai ls 
la s t ruc tu re des fibres, car b e a u c o u p d ' en t r e el les , t ra i tées 
pa r l 'acide su l fur ique , s 'a l tèrent en p e u de t emps et 
donnen t finalement u n m a g m a coloré i n fo rme . 

L ' a u t e u r a s u r m o n t é cette difficulté en. modif iant l égè 
r emen t la composi t ion des réactifs employés . Il p r é p a r e 
la solution iodurée , en faisant dissoudre u n g r a m m e d ' i o -
dure de potass ium p u r dans 100 g r a m m e s d ' eau dist i l lée ; 
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puis il ajoute de l ' iode en excès, afin que le l iquide en 
soit toujours sa turé . 

Q u a n t à l 'acide su l fur ique , M. Véti l lart l ' é tend non 
pas avec de l 'eau seule, mais sur tout avec de la glycé
r i n e , en évi tant tout échauffement . Le mélange qu ' i l 
ind ique et qui doit être f ra îchement p r é p a r é , est formé 
de : 

2 volumes de glycérine concentrée pure, 
1 — d'eau distillée, 
3 — d'acide sulfurique pur à 66°. 

L'effet de la g lycér ine est t r è s - remarquab le ; elle tem
père l 'act ion de l 'acide, de m a n i è r e à l ' empêche r de 
déformer les fibres, et en m ê m e temps fait ressortir 
cer ta ins détai ls de s t ruc ture avec u n e net te té parfai te , lors
qu ' on fait agi r la seconde solut ion, après avoir imbibé 
d ' iodure les p répara t ions . 

Souvent aussi on i m p r è g n e les filaments de l iquides 
neu t r e s , ch imiquemen t inactifs', mais ayant u n pouvoir 
ré f r ingent assez voisin de celui de l 'objet t ransparen t à 
examine r , et const i tuant ainsi u n mi l ieu des p lus favo
rab les p o u r l 'observat ion. P a r m i ces substances, nous 
ci terons le chlorure de calcium a m e n é à la consistance 
d ' un s irop clair , et la g lycér ine t rès -concent rée . 

P o u r ana lyser u n échan t i l lon donné , M. Vét i l lar t r e 
c o m m a n d e de le faire bou i l l i r d 'abord , pendan t u n cer
tain temps (une d e m i - h e u r e au moins , s'il s'agit de fila
men t s écrus) , dans u n e dissolution à 10 p . 100 de 
ca rbona te de soude . 

On le lave ensui te à g r a n d e eau , on l 'expr ime le mieux 
possible , puis on le fait sécher . 

Si le lessivage n 'é ta i t pas suffisant pour désagréger les 
faisceaux, il faudrai t b r o y e r l 'échant i l lon avec u n peu 
d ' eau , dans u n mor t i e r de porce la ine , à l 'aide d 'un pilon 
en bois d u r et poli ; de cette façon, on ar r ivera i t à le dé-
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bar rasse r des substances é t r angères qui l ' enve loppen t . 
E v i d e m m e n t , cette m é t h o d e ne s 'appl ique qu ' aux fibres 
végétales . 
- Lorsqu ' i l s 'agit de fibres te intes et t r è s -chargées en 
cou leur , il peu t ê t re u t i le , avant de les e x a m i n e r sous le 
c h a m p du microscope , de les dépoui l l e r des mat iè res qu i 
les r ecouvren t et l eu r ôtent l e u r t r a n s p a r e n c e . Cette 
p récau t ion est su r tou t avan tageuse , quand on n ' a pas le 
t emps ou les moyens de faire des coupes . 

La mé thode suivie pa r Sch les inger , don t nous i n d i 
quions l 'ouvrage p lus h a u t , e m p r u n t e à celles de Schach t 
et de Vél i l la r t l ' emplo i de l ' iode et de l 'acide su l fur ique , 
mais elle nécessite encore l 'usage d ' un g r a n d n o m b r e 
d 'au t res réactifs (acide n i t r i que , acide c h r o m i q u e , a m -
m o n i u r e de cuivre , sulfate d ' an i l ine , potasse caus t ique 
é t endue , etc.) ; en ou t r e , elle suppose dans p lus i eu r s cas 
l ' in tervent ion de la l u m i è r e polar isée , dont C r a m e r a eu 
l ' idée de se servir p o u r les observat ions au microscope . 

Ce sys tème, sous cer ta ins r appor t s p lus compl iqué 
que les p récéden t s , p e r m e t de r e c o n n a î t r e les diverses 
fibres, lo r squ 'on les examine dans l e u r l o n g u e u r . Les 
tab leaux analy t iques présentés pa r l ' au t eu r sont a n a l o 
gues à ceux que l 'on a établis p o u r la r e c h e r c h e de diffé
ren tes classes de corps en ch imie et r é s u m e n t dans u n 
pet i t espace u n e série de réact ions i m p o r t a n t e s . 

Ils d o n n e n t la m a r c h e à suivrej n o n - s e u l e m e n t p o u r 
d i s t inguer les fibres ent re el les , mais encore p o u r dé te r 
m i n e r la n a t u r e des mat iè res colorantes qu i ont servi à 
les t e ind re . 

Nous engagerons les pe r sonnes qui s 'occupent de ce 
gen re d 'é tudes à consul ter cet in té ressan t t rava i l , que 
Schles inger a exécuté avec les conseils et sous les auspices 
de son savant et regre t té m a î t r e , Emi le K o p p , d i r ec t eu r 
du Po ly t echn ikum de Z u r i c h . 

D 'après M. Gi ra rd in , p o u r examine r les fibres au m i -
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croscope dans l eu r l ongueu r , on en p r e n d des faisceaux 
de 6 à 8 cen t imè t res , après les avoir décolorées si elles 
sont t e in tes , et s imp lemen t lavées dans u n e eau alca
l i n e , si elles se t rouvent à l 'é tat écru ; puis on en tire 
q u e l q u e s - u n e s , en ayant soin de dé tordre celles qui a u 
r a i e n t r eçu u n e torsion pa r la filature. On les dispose 
l o n g i t u d i n a l e m e n t su r le porte-objet de l ' i n s t rumen t , en 
les i m b i b a n t de glycér ine afin de les r e n d r e t r anspa ren te s ; 
on les r ecouvre ensui te d ' une m i n c e lamel le de ve r r e . 

P o u r observer l ' i n t é r i eu r de la fibre, on p r e n d un 
faisceau de filaments de 3 cent imètres de l o n g u e u r et 
d e l à g rosseur d ' u n e p l u m e d'oie. Après l 'avoir lié en son 
m i l i e u avec u n fil, on p longe u n e de ses extrémités dans» 
u n e colle à base de gé la t ine , en faisant p é n é t r e r avec les 
doigts le l iqu ide j u s q u ' a u cen t re , pu is on répète l 'opéra
t ion s u r l ' au t r e ex t rémi té du faisceau. On tord et on dé
to rd dé l i ca t emen t les b r ins , afin de b ien i m p r é g n e r de 
col le toutes leurs par t ies , mais en évitant de déranger 
l e u r p a r a l l é l i s m e . Env i ron douze heures après , quand 
le faisceau est sec, on le fixe dans la cavité cyl indr ique 
d ' u n é tau à m a i n ; enfin, avec u n rasoir , on fait, perpen
d i c u l a i r e m e n t à l 'axe, des coupes aussi minces que 
poss ib le , et on les reçoit sur u n e l a m e de ve r r e . 

I l est facile d ' é tud ie r ainsi au microscope la s t ructure 
d e c h a q u e fibre dans sa l o n g u e u r et su ivant sa section, 
e n la m e t t a n t , si besoin est, en contact avec le l iquide 
i o d u r é qu i doit déve lopper des colorations b leues , vio
let tes ou j a u n e s . A cet effet, on laisse tomber une large 
gout te de la l i q u e u r su r une l ame de verre et on y place 
q u e l q u e s filaments. Après p lus ieurs minutes d ' imbibi-
t ion, on a soin d 'en lever l ' excédant du l iquide avec du 
p a p i e r b u v a r d , et de recouvr i r la p répara t ion d 'un 
m i n c e ve r r e car ré ; enfin on touche u n des bords de ce 
ve r r e avec u n e gout te d u mélange ind iqué plus hau t , 
formé d 'ac ide su l fur ique , de g lycér ine et d 'eau , et on 
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absorbe encore , à l 'aide de pap ie r b u v a r d , l 'excès d u 
réactif qu i a passé du côté opposé . 

Coton (1). — H est const i tué des cel lules creuses iso
lées que r e n f e r m e n t les capsules de différentes var ié tés 
de Gossypium [fîg. 44). Ces f ibri l les, r e s semblan t à des 

poils , sont imp lan tées s u r 
la g r a ine , la r e c o u v r e n t 
d ' u n e cheve lure a b o n 
dan te et l é g è r e , et l u i 
p e r m e t t e n t d 'ê t re empor 
tée a u lo in p a r le vent , 
lo r sque les capsules , a r r i 
vées à m a t u r i t é , s 'ouvren t 
d ' e l l es -mêmes p o u r la i s 
ser é c h a p p e r l e u r c o n 
t e n u . L ' ex t rémi té l ib re 
des cel lules est a r r o n d i e ; 
t and i s que l ' au t r e ex t ré 
m i t é , app l iquée su r la 

Kg. 44. — Fleurs et fruit du coton- g r a i n e , est t r onquée et 

g é n é r a l e m e n t déch i r ée 
dans le coton du commerce , ce qu i t ient a u x moyens m é 
caniques employés p o u r l ' ég renage . 

P e n d a n t la pér iode de l e u r croissance, les filaments d u 
coton, vus au microscope, appara i ssen t c o m m e des tubes 
cy l indr iques , m e m b r a n e u x , sans cloisons t ransversa les et 
fermés à l eurs deux extrémités ; mais ils n e se m a i n t i e n 
n e n t pas dans cet état. A m e s u r e qu ' i l s mûr i ssen t , ils 
dev iennen t plats et se dessèchent , cons t i tuan t alors des 
r u b a n s i r régul ie rs , tordus sur e u x - m ê m e s en hé l ice 
a l longée ; l e u r surface est m a r q u é e de points noi rs ou 
plus g é n é r a l e m e n t de str ies, i n é g a l e m e n t d i sséminées . 

(I) Pour la description des caractères des fibres végétales vues 
au microscope, nous avons puisé bien des données dans l'ouvrage 
de M. Vétillart. 
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L e s pa r t i e s m é d i a n e s sont plates et t r anspa ren tes , tandis 
q u e , d e c h a q u e côté su r les bo rds , existe u n renf lement 
s e m b l a b l e à u n bour re l e t {fig. 45). Le d iamèt re aplat i de 
ces f i laments m e s u r e , selon l e u r 
q u a l i t é , de 1/55 à 1/85 de mi l l i 
m è t r e . L a l o n g u e u r des cel lules 
va r i e e n t r e 25 et 40 mi l l imèt res 
p o u r les sortes dites longues-soies, 
et e n t r e 10 et 20 mi l l imèt res p o u r 
les espèces cour tes et c o m m u n e s . 

Le coton se colore f r anchemen t 
e n b l e u pa r l ' iode et l 'acide sul fu- F ' g - 4 5 - ~ C o t o n ™ a u m i " 

1 croscope. 
n q u e . Les coupes p résen ten t u n 
ca rac t è re qui p e r m e t de r econna î t r e toujours ce textile. 
E l les sont c o n s t a m m e n t isolées, au l ieu de se r encon t re r 
p a r g roupes ou accolées les unes aux au t res , et affectent 
souven t la forme d 'un rognon ou d 'un har icot . 

Les paro is des cellules du coton sont recouvertes d 'une 
m i n c e m e m b r a n e , la cuticule, qui n 'est 
pas de la cel lulose . 

D ' ap rè s Cramer , la man iè r e dont se 
compor t e le b r i n de coton en présence 
de l ' a m m o n i u r e de cuivre , sous le 
c h a m p d u microscope, donne u n e n o 
t ion précise su r la consti tut ion de celte 
m e m b r a n e , {fig. 46). Sous l ' influence 
d u réactif, le fil aplati se gonfle pa r 
endro i t s , j u s q u ' à fo rmerde grosses am
p o u l e s , a, a, t andis q u ' u n e pe l l i cu le , 
o, o s 'en dé tache à la surface, et qu ' i l 
se f o r m e , en t re ces renf lements , des Fig."_4G. 

a n n e a u x p lus ou moins l a r g e s , c. 
Si , ap rès que l ' a m m o n i u r e de cuivre a produi t cet 

effet, on ajoute u n peu d'acide sulfur ique, la cellulose 
gé la t ineuse dissoute se précipi te , et reste entre les frag-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(I) Ces deux figures sont empruntées à l'ouvrage de Dolley. 

ments de cu t icu le . Lorsqu 'on r e m u e la l amel le de ve r re 
qui recouvre la p r épa ra t i on , les a n n e a u x se séparen t d 'o r 
d inai re les u n s des au t res , en fo rmant u n e spirale (fig. 47) . 

Cela p rouve que la cut icule est 
un corps c h i m i q u e m e n t différent 
de la cel lulose, qu 'e l l e se t rouve 
selon toute v ra i s emblance enrou
lée en hél ice au tou r des cel lu les , 
et dans u n sens p r e sque p e r p e n 
dicula i re à l eu r axe (1). 

Schlcs ingcr fait r e m a r q u e r que 
F i g 4 7 le coton de cer ta ins gossypium, 

Gossyphtm flavidum et Gossy-
pium religiosum, n e p rodu i t pas de ces a m p o u l e s sous 
l 'act ion de l ' a m m o n i u r e de cuivre ; le fait ci-dessus n 'est 
donc pas géné ra l . 

Coton mort. — On a dés igné sous ce n o m u n état p a r 
t icul ier de la fibre, co r r e spondan t à des modifications 
considérables dans ses propr ié tés phys iques et dans ses 
affinités p o u r les m o r d a n t s et p o u r les cou leu r s . V u au 
microscope, ce coton se p résen te sous forme de r u b a n s 
abso lumen t plats et t r anspa ren t s , n ' ayan t p lus ni stries 
n i points noirs , et dénués de bour re l e t s su r les bo rds . 
Ces r u b a n s n e sont p lus to rdus en hél ice c o m m e dans 
le cas p récéden t , mais fo rment des plis en s'affaissant 
e n t i è r e m e n t su r eux -mêmes , ainsi que le ferait une la
mel le géla t ineuse d é t r e m p é e . 

Comme nous venons do le d i re , les affinités d u coton 
m o r t diffèrent essen t ie l lement de celles du m ê m e textile 
à l 'é tat sain et sont parfois p resque nu l l e s . I l ne se prê te 
point à la fixation de cer ta ins oxydes méta l l iques , n i de 
cer ta ins pr inc ipes co loran t s , pa r les mé thodes o rd ina i res . 
E n conséquence , lo r squ ' i l se r encon t r e dans u n tissu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



u n i , on l e r econna î t géné ra l emen t après la t e in tu re , à 
d e pet i tes taches ou touffes b l anchâ t r e s , désagréables à 
l 'œ i l , qu i d o n n e n t à l'étoffe les caractères d 'un ar t ic le 
dé fec tueux et m a l fabr iqué. 

N o u s avons eu l 'occasion de consta ter la présence du 
coton m o r t dans u n tissu ver t , t e in t à l 'aide d u b leu de 
cuve et d ' u n j a u n e végétal avec m o r d a n t d ' a lumine . Les 
pa r t i e s f o r m a n t taches é ta ient assez b ien colorées en 
j a u n e , ma i s n ' ava ien t en a u c u n e m a n i è r e absorbé le 
b l e u . 

On se r e n d a i sémen t compte des accidents de te in ture de 
ce g e n r e , q u a n d on a à sa disposit ion u n bon microscope. 

W a l t e r C r u m a fait, il y a u n e qu inza ine d 'années , 
u n e é tude approfondie de l 'or ig ine et des propriétés néga
tives d u coton m o r t (1). D 'après les conclusions du sa
v a n t m a n u f a c t u r i e r , cette modification par t icu l iè re de la 
fibre p r o v i e n d r a i t soit d 'une récol te faite avant m a t u 
r i t é , soit d ' u n état maladif de la p l an te . 

Il s e m b l e q u e d 'au t res causes encore puissent produi re 
le m ô m e effet. Ains i , nous avons e n t e n d u affirmer que 
d u coton sa in , ayant subi le contact de l ' eau de m e r p e n 
d a n t q u e l q u e t emps , refusait de se t e indre en certaines 
c o u l e u r s , et p r ena i t les caractères du coton mor t . 

I i i n . — C o m m e tous ceux qu i p rov iennen t des Dico-
ty lédonées , les filaments ut i l isables d u l in et d u chan
v r e se t r ouven t placés dans l 'écorce m ê m e de la lige-
et a p p a r t i e n n e n t à la catégorie des fibres dites libé
riennes. 

Les figures ci-contre r ep résen ten t la p lan te , les fleurs 
et le fruit du p r e m i e r de ces végétaux [fig. 48 , 49, 50). 

D ' ap rè s M. Vét i l la r t , le l in est peut-ê t re , de tous les 

text i les d u r ègne végétal , celui qui se présente sous la p lus 

g r a n d e var ié té d 'aspects . P a r exemple , il existe de t r è s -

Ci) On the Cotton fibre. Glasgow, 1863. 
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grandes différences en t re les l ins grossiers de la Russie 
et les p rodui t s fins et soyeux de la Be lg ique . 

Examinés au miscroscope, sous u n gross issement de 
200 à 300 d iamèt res , après qu ' i l s ont été lessivés et b royés 
au mor t i e r , les filaments du l in appara i s sen t c o m m e des 
tubes capi l la i res , r ig ides , cy l indr iques su r u n e g r a n d e 

Fig. 48. — Lin. Fig. 51. — Lin vu au microscope. 

• longueur , à parois t rès-épaisses {fig. 51). L e u r surface 
est géné ra l emen t lisse. Les fibres sont quelquefois telle
m e n t p le ines que le cana l médu l l a i r e très-f in cesse d 'être 
appa ren t . P r e s q u e toujours l ' ex t rémi té de ces sortes de 
petites cannes est divisée en u n e q u a n t i t é de fibrilles en 
forme de p inceau n e t t e m e n t coupé . 

Q u a n d les filaments ont été froissés avant d 'ê t re 
examinés , ce qui a r r ive t rès - souvent , .ils p ré sen ten t , 
sur différents po in t s , des renf lements qu i co r respon
den t aux plis de flexion. En effet, en ces po in t s , les 
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f ibr i l les qu i composent le b r i n se sont écartées l ' une de 
l ' a u t r e . L a m ê m e chose se p rodu i t avec u n e tige d 'osier 
q u e l 'on r ep l i e fortement su r e l l e -même . 

L o r s q u e des part ies ainsi froissées se r encon t ren t sous 
le c h a m p d u microscope, elles d o n n e n t au l in l 'aspect 
d e pet i tes cannes de b a m b o u ; mais il faut b ien r e m a r 
q u e r q u e ce n 'est là q u ' u n effet accidente l . M. Vét i l lar t 
n ' a j a m a i s ape rçu de cloisons d ' aucune n a t u r e dans les 
f ibres l i bé r i ennes . Ce sont des cel lules très-étroites et 
t r è s -a l longées , mais ent ières d ' un bou t à l ' au t re . Le lin 
fou rn i t u n type parfai t de la ce l lu le l ibé r ienne al longée 
et fus i forme. 

L a l o n g u e u r m o y e n n e des fibres du l in para î t va r ie r 
e n t r e 25 et 30 m i l l i m è t r e s ; l e u r d i amè t re ent re 1/40 et 
i / 5 0 de m i l l i m è t r e . 

E l l e s se colorent for tement en b l eu pa r l ' iode et l 'acide 
s u l f u r i q u e . Lorsqu 'e l les sont en faisceaux, ce qui a r r ive 
f r é q u e m m e n t , sur tout p o u r le l in écru, leurs sections 
a g g l o m é r é e s p résen ten t l 'aspect de groupes de polygones 
à ang les sa i l lan ts . Les poin ts cor respondants au cana l 
m é d u l l a i r e de chaque fibre se colorent toujours en 
j a u n e p a r l ' iode , ce qu i est u n carac tère par t icu l ie r au 
l i n . 

Chanvre. — L'aspect et les colorat ions très-variées de 
ce text i le d é p e n d e n t en g r a n d e par t ie de la façon dont 
i l a été rou i et desséché [ftg. 5 2 , 53 et 54.) 

Vues a u microscope , les fibres du chanvre sont moins 
t r a n s p a r e n t e s que celles d u l in , de d iamèt re t r ès - i r régu-
l i e r , que lquefois p le ines et p r e sque lisses, p lus souvent 
f o r t e m e n t canne lées {fig. 55) . On en rencont re b e a u 
c o u p qu i sont aplaties en forme de rubans . Le cana l 
m é d u l l a i r e , b i en que g é n é r a l e m e n t assez l a rge , n 'est 
pas facile à d i s t inguer , à cause du g rand n o m b r e de 
s t r ies qu i s i l lonnen t les fibres dans le sens de l eu r l o n 
g u e u r . P r e s q u e toujours on r e m a r q u e des fibrilles dé-
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Fig. 52. — Pied de chanvre crû Fig. 55. — Chanvre vu 
isolément. au microscope. 

r c sponden t souvent aux renf lements p rodu i t s su r la fibre 
lorsqu 'e l le a été froissée, c o m m e c'est le cas p o u r le l in . 
Ce de rn i e r , d o n t les cel lules sont lisses et un ie s , ne pré-" 
sente j a m a i s de fibrilles détachées ni de c a n n e l u r e s 
sai l lantes . 

Les fibres d u c h a n v r e ont une l o n g u e u r m o y e n n e d ' e n 
viron 22 mi l l imèt res ; l e u r d iamèt re moyen est de 1/50 

tachées d u corps de la fibre. Ces fibrilles p r o v i e n n e n t 
des ne rvu re s long i tud ina le s ou côtes sai l lantes qu i se 
sont déch i rées dans les t r a i t emen t s m é c a n i q u e s violents 
auxquels le filament a été soumis ; elles r a p p e l l e n t assez 
b ien les rac ines advcnt ives de cer ta ines p lan tes et cor-
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d e m i l l i m è t r e , et n'offre de r égu l a r i t é que sur de très-
fa ibles l o n g u e u r s . 

E l les sont p resque toujours agglomérées en faisceaux 
e t se co lorent en b leu ou en violet pa r l ' iode et l 'acide 
su l fu r ique ; quelquefois m ê m e elles p r e n n e n t u n e 
t e in te ve rdà t r e , due à l eu r enveloppe j a u n e , dont la 
c o u l e u r se m é l a n g e avec le b leu de la cel lulose. 

E n conséquence , l ' in té r ieur de l eurs coupes se colore 
f r a n c h e m e n t en b leu ou en violet , et appara î t entouré 
d ' u n m i n c e filet j a u n e , ce qui donne à u n faisceau de 
ce l lu les l 'aspect d ' un émai l c lo isonné. Ces caractères ne 
p e r m e t t e n t pas de confondre le chanv re avec le l i n . 

Cliiiia-srass ou Ortie tic Chine. — NOUS devons dire 
auss i q u e l q u e s mots de ce textile é m i n e m m e n t i n t é r e s 
san t , q u i , il faut l 'espérer , sera u n j o u r classé p a r m i 
les p lus u s u e l s . Sa cu l tu re , essayée en E u r o p e , n 'y a 
m a l h e u r e u s e m e n t pris j u squ ' à p résen t a u c u n e extension, 
m a l g r é les efforts et les encouragemen t s ré i térés de p lu 
s ieurs savants de no t re pays . 

C e p e n d a n t , en Ang le te r re , il a déjà acquis u n e c e r 
t a ine i m p o r t a n c e commerc ia le et indus t r ie l l e . On l'y a s 
socie souven t à d 'aut res textiles, soie et b o u r r e de soie, 
l a i n e de K e n t , poil de chèvre , e t c . , p o u r la p répara t ion 
des d ivers fils mé langés connus sous le n o m génér ique 
de mixtures. 

I l est à p r é s u m e r que si u n e en ten te sérieuse venai t à 
s ' é tab l i r en t r e nos indus t r ie l s et nos g rands agr icu l t eurs , 
et me t t a i t fin à leurs hési ta t ions , la F r ance serait b ien tô t 
dotée d ' u n e des mat iè res p r emiè re s les plus précieuses 
q u e n o u s offre le r è g n e végé ta l . 

L e China-grass r é u n i t en effet les quali tés d 'un parfait 
t ex t i le . Sa résis tance est es t imée à trois fois environ celle 
d u c h a n v r e . Déjà d ' un b l a n c de neige à l 'état éc ro , il 
a c q u i e r t p a r le net toyage le b r i l l an t de la soie, avec la
q u e l l e on pou r r a i t p re sque le confondre . 
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Les d imeas ions de ses fibres sont tout à fait excep t ion 
ne l les ; l eu r l o n g u e u r Tarie de 60 à 200 mi l l imè t re s , 
tandis que l eu r l a rgeu r m o y e n n e est de 1/20 de m i l l i 
mè t r e . 

L 'or t ie de Chine appar t i en t , c o m m e le l in et le c h a n 
vre , à la classe des fibres l i b é r i e n n e s . Vue au microscope , 
elle affecte des formes t r è s - i r r égu l i è re s . F o r t e m e n t 
renflée vers le mi l i eu , tandis qu 'e l le est t r è s -aminc ie vers 
ses extrémités (il est à r e m a r q u e r que cet aminc i s semen t 
commence à u n e g r ande dis tance d u bou t ) , c h a c u n e de 
ses cel lules offre d ' un po in t à l ' au t r e de sa l o n g u e u r des 
différences de d i amè t r e é n o r m e s . Les unes p résen ten t des 
par t ies p le ines , lisses, l é g è r e m e n t s t r iées , avec u n cana l 
médu l l a i r e r e m p l i pa r endroi t s d ' u n e ma t i è r e g r e n u e ; 
d 'autres sont fort minces avec u n cana l t rès-développé ; 
enfin il en est qui ont la forme de larges r u b a n s , avec 
des stries et des fissures en spirales b ien a l longées . Cette 
disposition en spi ra le , t r è s -apparen te , se re t rouve éga le 
m e n t dans les fibrilles qu i composen t les paro is de la 
ce l lu le . 

Tra i tées pa r l ' iode et l 'acide su l fur iquc , les fibres de 
l 'ortie de Chine se colorent en b l e u ou en violet. Bien 
qu ' en géné ra l isolées, ou tout au p lus r éun ie s en fais
ceaux peu fournis , elles d o n n e n t l i eu à des coupes qui 
r appe l l en t souvent celles d u c h a n v r e , mais s 'en d i s t in 
g u e n t par divers carac tères . Ces coupes sont en effet 
sens ib lement p lus g randes ; à l ' inverse de ce qu i a r r ive 
p o u r le chanv re , leurs contours ne se colorent pas en 
j a u n e , et c'est la ma t i è r e g r e n u e r en fe rmée , c o m m e nous 
l 'avons dit , dans le canal m é d u l l a i r e qui p r e n d cette 
teinte sous l ' inf luence de l ' iode . 

J u t e . — Ce textile p rov ien t de différentes var ié tés de 
corchorus et p r i n c i p a l e m e n t d u corchorus olitorius qui 
est cult ivé aux Indes en a b o n d a n c e . Le succès p r o d i 
gieux et i m m é r i t é de cette filasse t ient à diverses causes ; 
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d ' a b o r d à son bas pr ix , puis à la facilité avec l aque l le elle 
s e laisse filer, soit seule , soit mé l angée au l in ou au 
c h a n v r e . E l l e a u n aspect soyeux et b r i l l a n t , . m a i s ces 
q u a l i t é s a ppa re n t e s sont b ien t rompeuses . La véri té est 
quo l e j u t e const i tue l ' un des plus mauva i s , s inon le plus 
m a u v a i s des textiles employés dans nos pays. 

A l 'é ta t de filasse sèche et éc rue , il offre u n e certaine 
r é s i s t a n c e , ma i s il ne suppor te ni le lessivage, n i m ê m e 
l ' ac t ion p ro longée de l ' eau ou de l ' h u m i d i t é . Un fil de 
j u t e m o u i l l é se r o m p t sous u n faible effort. M. Véti l lar t 
fai t r e m a r q u e r q u e , si on secoue v io l emmen t u n éche-
v e a u m o u i l l é de ce texti le , on le casse en deux avec 
l a m a i n . U n e fois sec, il r e p r e n d sa ténaci té , ma i s dans 
ce t é ta t i l est encore suscept ible de se casser, si on lui 
fait s u b i r u n e flexion b r u s q u e ; c'est ce qui ar r ive par 
e x e m p l e , l o r squ 'on t ire su r u n n œ u d ou qu 'on presse 
f o r t e m e n t u n fil de j u t e en t re les ongles du pouce et de 
l ' i n d e x de c h a q u e m a i n , et qu ' on che rche à le r ompre 
p a r u n m o u v e m e n t la té ra l u n p e u r ap ide . 

L ' e x a m e n microscopique donne l 'explicat ion de ces 
fai ts . I l d é m o n t r e que le j u t e est composé de fibres 
n ' a y a n t q u ' u n e l o n g u e u r de 2 à 3 mi l l imè t res , et s imple
m e n t soudées en t r e elles p a r u n e mat iè re agg lu t inan te . 
T o u t cède , aussi tôt que cette ma t i è re se ramol l i t pa r une 
c a u s e q u e l c o n q u e . Le filament b r u t et non roui présente 
p l u s de sol idi té , ses é léments é tant soutenus par des 
c o r p s é t r a n g e r s qui le p rése rven t en m ê m e temps de 
l ' h u m i d i t é . 

V u a u mic roscope , le j u t e se m o n t r e en faisceaux 
c o m p a c t e s q u i res ten t g é n é r a l e m e n t agglomérés , m ê m e 
a p r è s u n fort lessivage. Ses fibres semblent avoir sur 
l e u r s b o r d s deux bour re l e t s b r i l l an t s . L e u r profil, au l ieu 
d ' ê t r e tou jour s droi t , est quelquefois con tourné et dente lé . 

T a n d i s q u e les textiles végétaux que nous avons exa
m i n é s j u s q u ' à p résen t , se colorent en b leu par. l ' iode et 
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l 'acide su l fur ique , le j u t e p r e n d , sous l ' inf luence des 
m ê m e s réactifs , u n e te in te j a u n e intense tout à fait ca rac 
tér is t ique . Cette réac t ion est des p lus ut i les à conna î t r e , 
lorsqu 'on veu t s 'assurer de la b o n n e qual i té des fils o u 
des tissus de c h a n v r e et de l i n , où le j u t e ne doi t pas 
f igurer . 

D 'après Sch les ingcr , cette filasse p r e n d u n e c o u l e u r 
b leue pa r u n t r a i t emen t à l 'acide c h r o m i q u e é t e n d u 
a u q u e l on a ajouté u n peu d 'acide su l fu r ique . 

Les coupes , vues avec u n grossissement de 300 d i a 
mè t re s , sont polygonales , à côtés droits et à ang les vifs. 
On r e m a r q u e au m i l i e u de chaque section u n e ouver
ture ronde ou ovale à bords lisses. C o m m e les fibres 
dont elles dér ivent , ces coupes sont r éun ies en g roupes 
compactes . 

Pliormium tenax. — Celte ma t i è re texti le, o r ig ina i re de 
la Nouve l le -Zé lande , se r e n c o n t r e r a r e m e n t su r nos m a r 
chés ; c ependan t elle a des qual i tés assez sér ieuses p o u r 
mér i t e r d 'être é tud iée . La p lan te qui la fourni t est 
appelée p a r les ind igènes Koradi ou Korere. 

On n ' a pas besoin , c o m m e p o u r le l in et le c h a n v r e , 
de faire rou i r ses f i laments avant de les e m p l o y e r ; dès 
qu 'on les a extraits de la feuille du k o r è r e , on les fait sé 
cher a u soleil ; après l 'opéra t ion ils res ten t pa r fa i t emen t 
b l ancs . Aussi a-t-on dit de cette p l a n t e , « que ses feuilles 
« p e u v e n t être coupées le ma t in , et ses f i laments c o n -
« vert is en tissus avant le coucher du solei l . » 

Le p l i o rmium est t rès -propre à la confection des 
cordages ; p lus ieurs navi res angla is ont eu l e u r vo i lure 
et l e u r g r é m e n t faits de ce texti le . 

I l peu t se t e indre faci lement , mais , c o m m e toutes les 
fibr.es b l a n c h e s , i l a le défaut de se casser aux n œ u d s . 
On le ferait servir avec avantage à la fabr icat ion de 
cer ta ins tissus mixtes , à celle d u pap ie r , des cordes de 
luxe, e tc . 
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La l o n g u e u r des fibres du p h o r m i u m est en moyenne 
de 8 à 10 mi l l imèt res , et l eu r d iamèt re de 0 m m , 0 1 0 à 
0 m m , 0 2 0 . L ' iode et l 'acide sulfur ique les colorent en 
j a u n e . 

Alfa. — 11 y a quelques années encore , celle fibre tex
tile était complè temen t inconnue à l ' industr ie eu ro 
p é e n n e . On doit aux Anglais de l 'avoir t i rée de son obs
cur i t é , et cependan t , chose digne de r e m a r q u e , c'est 
dans no t re colonie d 'Algérie qu' i ls vont la chercher . 
El le p rov ien t d 'une p lante ex t rêmement r é p a n d u e sur 
les hau t s p la teaux de l ' in té r ieur . Si l 'exploitation de 
ces vastes pra i r ies était dir igée d 'une m a n i è r e intel
l igen te , el le deviendra i t une source de richesses i n é 
pu i sab le . 

Nos voisins d 'outre-Manche se servent de l'alfa pour 
la fabr icat ion d u pap ie r , mais ses qual i tés le r e n 
d ra i en t p rop re encore à d 'autres usages. On reproche 
avec ra ison à notre pays de n 'avoir pas su t i rer part i d 'un 
p rodu i t p réc ieux que la na tu re met ta i t l ibé ra lement à sa 
disposit ion, et qui n ' a pas besoin du bras de l ' h o m m e 
pour croî t re c l se développer . P e n d a n t que les Anglais 
fabr iquent avec l'alfa d 'excellents papiers à bas pr ix , 
nos indus t r i e l s , pressés pa r la disette du chiffon, se con
ten ten t d ' employer la pai l le et le bois râpé , qui ne 
peuvent fourn i r à la marchand i se les é léments néces
sai res de force et de solidité. 

La l o n g u e u r des fibres de l 'alfa, vues au microscope, 
est en m o y e n n e de l m m , 5 , l eu r d iamèt re de 0 m m , 0 1 2 . La 
feuille cont ient des fibres de deux na tu res différentes, ce 
qu ' i l est facile de constater à l 'aide des réactifs, car les 
unes se colorent en bleu ou en violet pâle , tandis que les 
au t res p r e n n e n t u n e teinte j a u n e in tense . 

Laine. — Vus sous u n fort grossissement, les filaments 
de la l a ine appara issent comme des tubes cy l indr iques , 
ou p lu tô t l égè remen t coniques , dont la surface est recou-
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(I) Annales de chimie, t. VI , p. 300. 

verte d'écaillés i r régu l iè res , imbr iquées , et u n p e u r e 
courbées en dehors (fig. 56). 

Ils por ten t en ou t re des stries 
ex t r êmemen t f ines , pa ra l l è les à 
l 'axe. Dans l e u r état n a t u r e l , ils 
p résen ten t u n e l igne no i r e i n t é 
r i eu re , qui dénote l 'exis tence d ' u n 
canal médu l l a i r e , r e m p l i d 'a i r ou 
d ' un l iqu ide p lus ou m o i n s coloré , 
s emblab le à celui que l ' on t rouve 
dans les cheveux . Le d i a m è t r e des 

microscope. b r i n s de l a ine var ie de 1 / 25 à 1 /65 
de m i l l i m è t r e , su ivant les races 

d ' a n i m a u x , et, chez u n m ê m e a n i m a l , su ivan t les par 
ties du corps. On t rouvera à cet égard des détai ls com
plets dans le Traité du travail des laines de M. A l c a n , et 
u n e descr ipt ion fort in té ressan te des carac tères qu i dif
férencient les p r inc ipa les espèces de poils d ' a n i m a u x . 
Les p lanches qu i a c c o m p a g n e n t cette descr ip t ion m o n 
t r en t que , malgré la diversi té r e m a r q u a b l e de l eu r s for
m e s , les poils offrent ce po in t c o m m u n , d ' ê t re recou
verts d'écaillcs i m b r i q u é e s , tan tô t d ' u n e finesse t r è s -
g r a n d e , tan tô t d ' une ex t rême gross iè re té . 

D a n s u n m é m o i r e qu i r e m o n t e à l ' année 1790 (1), et 
qu i était des t iné à expl iquer le m é c a n i s m e d u feu t rage , 
le cé lèbre Monge était déjà a r r ivé à la conclus ion précé
den t e , n o n poin t d 'après des observat ions au mic roscope , 
c a r i e s i n s t r u m e n t s imparfai ts de cette époque n e permet
ta ient pas de d i s t inguer les aspér i tés des fibres, ma i s pa r 
la connaissance de divers faits don t voici la re la t ion : 

« Si d'une main, écrivait Monge, l 'on prend un cheveu par 
la racine et qu'on le fasse glisser entre les deux doigts de 
l 'autre main, de la racine vers la pointe, l'on n 'éprouve 
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presque aucun frottement, aucune, résistance, et l'on n'en
tend aucun bruit; mais si, en le pinçant, au contraire, par 
la pointe, on le fait glisser de môme entre les doigts de 
l'autre main, de la pointe vers la racine, on éprouve une 
résistance qui n'avait pas lieu dans le premier cas, et il se 
produit un frémissement perceptible au tact, et qui se 
manifeste encore par un bruit perceptible à l'oreille. 

« Si, après avoir saisi un cheveu entre le pouce et 
l'index, on fait glisser les doigts alternativement l'un sur 
l'autre et dans le sens de la longueur du cheveu, le cheveu 
prend un mouvement progressif dans le sens de sa longueur, 
et le mouvement est toujours dirigé vers la racine. Cet effet 
ne tient ni à la nature de la peau des doigts, ni à sa con-
texture, car si on retourne le cheveu de manière que la 
pointe soit à la place de la racine, et réciproquement, le 
mouvement a lieu en sens contraire, c'est-à-dire qu'il est 
toujours dirigé vers la racine. 

« Il se passe donc ici une chose parfaitement analogue à 
ce qui arrive dans un certain jeu des enfants de la campagne, 
lorsqu'ils introduisent un épi de seigle entre le poignet et la 
chemise, les pointes des barbes en dehors. Dans les différents 
mouvements du bras, cet épi, en s'accrochant tantôt à la peau 
et tantôt à la chemise, prend un mouvement progressif, 
recule et arrive bientôt à l'aisselle : or, il est évident que cet 
effet est produit par les barbes mêmes de l'épi et principale
ment par les aspérités de ces barbes, qui, étant toutes 
dirigées vers la pointe, ne permettent le mouvement que du 
côté par lequel l'épi tenait à la tige. 11 faut donc qu'il en soit 
de même du-cheveu et que sa surface soit hérissée d'aspé
rités, qui, étant toutes couchées les unes sur les autres du 
côté de la pointe, ne permettent de mouvement que du côté 
de la racine. 

« Un nœud serré fait au milieu d'un cheveu est très-difficile 
â défaire par un procédé direct, à cause de la ténuité de 
l'objet; mais si l'on couche le cheveu dans le pli de la main, 
de manière que le nœud soit placé dans le prolongement du 
petit doigt, et qu'après avoir saisi le cheveu en fermant la 
main, on frappe du poing une douzaine de coups sur le 
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genou, les aspérités d'une des branches du nœud étant diri
gées en sens contraire des aspérités de l 'autre branche , 
chacune de ces branches recule peu à peu, l 'une dans u n 
sens, l 'autre dans le sens contraire, le nœud s'ouvre ; et, en 
introduisant une épingle dans l'œil qui s'y forme, il est t rès -
facile d'achever de le défaire. » 

Monge fait r e m a r q u e r que ces observat ions qu i p o r 
tent sur le cheveu , pr is c o m m e t y p e , sont éga l emen t vra ies 
p o u r les c r ins , les b r i n s de l a ine et en g é n é r a l p o u r les 
poils de tous les a n i m a u x . I l en t i re l 'expl icat ion de la s en 
sation désagréab le que fait ép rouver aux pe r sonnes q u i n'y 
ont pas été accou tumées , le contact i m m é d i a t , s u r la 
peau , des étoffes de l a ine ; les toiles de l in et de chanv re 
ne p rodu i sen t r i en de s emb lab l e . 

I l en conc lu t encore que l 'ac t ion ma l fa i san te de la 
l a ine su r les p la ies n 'est occas ionnée p a r a u c u n e p r o 
pr ié té c h i m i q u e ; elle est due u n i q u e m e n t à la confor
mat ion de la surface des b r i n s ; les aspéri tés s ' accrochent 
aux fibres muscu la i r e s mises à n u , les i r r i t en t , les d é 
ch i ren t et p rovoquen t de l ' i n f l ammat ion . Enfin Monge 
ajoute que cette s t ruc tu re est la cause p r inc ipa l e de la 
disposition au feutrage qu ' on t tous les poils des a n i m a u x . 

En ce qui concerne la l a ine , le chimis te d ' un des 
p r inc ipaux é tabl issements de t e i n t u r e des env i rons de Pa
r is , M. Louis Dumas , anc ien élève de l 'Ecole po ly tech
n i q u e , a c h e r c h é dans ces de rn iè res années à isoler pa r 
désagrégat ion les é léments cons t i tuan ts de là fibre. Il a 
r econnu qu ' on y ar r ivai t a i sémen t en la issant s é jou rne r 
d u r a n t v ing t -qua t r e h e u r e s u n m o r c e a u de tissu de 
la ine dans u n m é l a n g e à vo lumes égaux d 'acide su l fur i -
que concen t ré et d 'a lcool . L ' échan t i l l on est lavé avec 
de l ' eau dis t i l lée , j u s q u ' à e n l è v e m e n t comple t de l ' ac ide 
et conservé dans l ' eau p o u r les observa t ions à fa i re . 
Après ce t r a i t e m e n t , il garde à peu près sa forme 
au sein d u l iqu ide ; mais il s'affaisse su r l u i - m ê m e , 
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q u a n d on l ' en re t i re , et t ombe en l a m b e a u x sous le 
m o i n d r e effort. 

Lor sque , p r e n a n t u n e petite por t ion de cette la ine , on 
la divise avec les aiguil les de p répara t ion , et qu 'on 
l ' examine a u microscope, on constate qu 'el le s'est 
dissociée en une quant i té de cel lules ; la p lupar t , celles 
de l ' i n t é r i eur , sont t rès - régul iè res , fusiformes, plus ou 
moins a l longées ; d 'aut res sont aplaties d ' une façon con
s idérab le , j u s q u ' à ê tre rédui tes à l 'é tat de feuillets ; ces 
dern iè res const i tua ient Yépithélium ou enveloppe de la 
fibre. 

On peu t admet t re q u e , lors de la désagrégation, 
le réactif a dé t ru i t s i m p l e m e n t la substance qui soudait 
en t re elles ces cel lules et en faisait u n tout un ique . 

Quan t à la forme différente des cel lules, elle résul
terai t de ce fait que les cel lules primil ives du bu lbe de la 
la ine , passant à t ravers le d e r m e et l ' ép iderme de la peau 
c o m m e dans u n e filière, p e n d a n t la croissance du b r in , les 
cel lules externes se t rouven t en que lque sorte laminées 
contre les parois de l ' ouve r tu re , et compr imen t à l eu r 
tour les cel lules in te rnes , mais sans les aplat i r . 

Cette c i rconstance expl iquera i t auss i ,d ' aprèsM. L . D u 
m a s , pou rquo i u n poil e s t en généra l d 'un plus petit d i amè
t re , dans la par t ie qui avoisine la peau de l ' an imal , q u ' u n 
peu p lus h a u t . E n effet, quoique profondément dépr i 
mées , les cel lules t end ra i en t à r e p r e n d r e , en part ie du 
moins , l e u r position p r e m i è r e ; en m ê m e temps l eu r 
écar t donnera i t l i eu , tantôt , c o m m e dans le poil du 
chat , à u n e série régu l iè re de vides in tér ieurs séparés 
p a r des cloisons, tantôt , c o m m e dans le b r in de la ine , 
à u n cana l médu l l a i r e con t inu . 

Un fait' in téressant à noter , c'est que les cellules i n 
ternes dissociées de la l a ine at t irent les mat ières t incto
riales avec u n e g rande facilité, m ê m e à froid. Mises, 
sous le c h a m p du microscope, en présence d 'une goutte 
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d 'une dissolut ion é tendue de rouge d ' an i l ine , on les voit 
absorber p re sque i n s t a n t a n é m e n t tou te la co u l eu r . 

L ' add i t ion des acides dans les b a i n s de t e i n t u r e au ra i t 
pour effet, su ivant M. L . D u m a s , de soulever l ' ép i thé -
l i u m de l a l a ine et de p e r m e t t r e a u colorant de v e n i r en 
contact avec les cel lules i n t é r i eu re s . Les alcalis t e n d e n t 
plutôt à r e f e rmer et à fa t iguer l ' ép i t hé l i um, en l ' a t t a 
q u a n t ; aussi la t e in tu re de la l a ine se p rodui t -e l l e r a r e 
m e n t sous u n e inf luence a lca l ine . 

Depu is que lques a n n é e s , on t rouve dans le c o m m e r c e 
beaucoup de tissus fabr iqués avec u n p rodu i t appe l é , en 
A n g l e t e r r e , shoddy wool ou s i m p l e m e n t shoddy, et en 
F r a n c e , laine régénérée, renaissance, e tc . Il p rov ien t de 
vieux chiffons qu i ont été effilochés ou déchi rés m é c a n i 
quemen t , puis filés à n o u v e a u . 

Les fibres ainsi ob tenues sont n a t u r e l l e m e n t t r è s -
cour tes et de b e a u c o u p infér ieures à la l a ine n e u v e , s u r 
tou t au po in t de vue de la sol idi té . P o u r l e u r d o n n e r 
m e i l l e u r e a p p a r e n c e , on y m é l a n g e souvent u n p e u de 
cette d e r n i è r e . D ' o r d i n a i r e , elles se t rouven t associées 
avec des fibres de soie, de l in et de coton. L a c h i m i e 
fourni t les moyens de consta ter la p résence des textiles 
é t r a n g e r s ; mais p o u r d i s t inguer la vieil le l a ine d 'avec la 
nouve l l e , il faut avoir recours au mic roscope . 
• E x a m i n é e s à l 'a ide de cet i n s t r u m e n t , la p l u p a r t des 
fibres de laine régénérée p r é sen t en t des colorat ions qu i 
va r i en t se lon le g e n r e de t e in tu re d u tissu primit if . E n 
ou t r e , ces b r i n s n ' on t j a m a i s u n e s t ruc tu re aussi r égu l i è r e 
n i u n d i a m è t r e aussi cons tant que ceux de la l a ine n e u v e ; 
on les voit se ré t réc i r ou peu à p e u , ou a u con t ra i re b r u s 
q u e m e n t , puis s 'é largir d ' u n e façon exagérée p o u r s ' a 
minc i r de n o u v e a u . E n b e a u c o u p d 'endro i t s , lés écai l les 
sont détér iorées ; a i l leurs le poil est é ra i l lé , de sorte q u ' e n 
ces points le d i amè t re d u b r i n est souvent r édu i t à u n 
cen t ième de mi l l imè t r e et à mo ins enco re . 
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L a l a ine neuve , beaucoup p lus longue , et déjà r econ -
na issab le à ce carac tè re , n e présente pas les m ê m e s 
a l téra t ions . 

Enfin la renaissance est a t taquée beaucoup plus r a 
p i d e m e n t que la l a ine neuve pa r les lessives alcal ines , 
on pou r r a i t d i re dans u n espace de temps moitié 
m o i n d r e . 

P o u tie chèvre. — Cette fibre, qu 'on associe fréquem
m e n t à la soie et à la b o u r r e de soie, pour la fabrication 
de fils de t rès-bel le qual i té , p résente e l le -même u n as
pect p lus ou m o i n s b r i l l an t , suivant sa provenance . 

Vue a u microscope, elle rappe l le beaucoup la la ine 
pa r ses caractères géné raux , mais son b r i n paraî t plus 
dél icat , p lus fin et su r tou t p lus lisse. Les aspérités de la 
la ine ne sont p lus figurées ici que 
p a r de s imples stries t ransversales . 

Les fabricants p r é t e n d e n t dis
t i n g u e r assez sû r emen t le poil 
de chèvre en échcveaux à la fa
çon don t ses fils s'affaissent, cette 
fibre ayant beaucoup p lus de sou
plesse que la la ine en m ê m e t emps 
q u ' u n e p lus g r a n d e densi té . F i s - 5 7 · ~ S o i e v u e a u ™-

TVT j - -x croscope. 
Soie. — JNous avons décr i t a u 

c o m m e n c e m e n t de ce v o l u m e , les caractères de la soie, 
il suffira de rep rodu i re ici l 'aspect de ses br ins décreusés 
vus au microscope (fig. 57). 

CARACTÈRES CHIMIQUES GÉNÉRAUX DES FIBRES 

Suivan t le règne auquel ils appar t iennent , les textiles 
p ré sen t en t des caractères géné raux parfa i tement t r a n 
chés . 

Fibres végétales. — P e n d a n t longtemps on a c ru que 
ces fibres dépouil lées des mat ières a lbuminoïdes , grasses 
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et rés ineuses , c o m m e aussi des p r inc ipes co lo ran t s q u i 
les a c c o m p a g n e n t d ' o rd ina i r e , cons t i tua ient , sous des as 
pects d ivers , u n e subs tance u n i q u e , la ce l lu lose . Mais i l 
n 'a p lus été possible de les cons idére r c o m m e c h i m i q u e 
m e n t iden t iques , d u m o m e n t q u ' o n a cons ta té , sous le 
c h a m p d u microscope , l e u r m a n i è r e différente de se c o m 
por ter a u contact de l ' iode et de l 'acide su l fu r ique , les 
unes devenan t b leues , c o m m e le coton et le l i n , d ' au t r e s , 
comme le j u t e , se co lorant en j a u n e p a r ces m ê m e s r é a c 
tifs. E l les n ' e n sont pas m o i n s de composi t ion e x t r ê m e 
m e n t voisine et se confonden t p a r la p l u p a r t de l e u r s p r o 
pr ié tés c h im iques . 

Bien que rés is tant en géné ra l à l ' ac t ion des so lu t ions 
a lcal ines , employées à froid ou, à c h a u d , elles é p r o u 
vent , sous l ' inf luence des alcalis caust iques concen t r é s , 
des contract ions tout à fait r e m a r q u a b l e s . On s 'en r e n 
dra a i sément compte en pa r t agean t en deux par t ies é g a 
les u n m o r c e a u de tissu de coton et en p longean t l ' u n e 
d'elles p e n d a n t que lques ins tan t s , dans u n e lessive de 
soude caust ique à 40 ou 50 degrés B a u m e . Q u a n d , ap rès 
avoir par fa i t ement lavé cet é chan t i l l on à l ' e au , pu i s à 
l ' eau ac idulée , enfin à l ' eau seu le , on le c o m p a r e à l ' au t re 
moi t ié , on reconna î t qu ' i l a éprouvé dans ses deux d i 
mens ions , u n e cont rac t ion t r è s -no t ab l e . 

Dans les cours , on r e n d ce p h é n o m è n e f rappan t p o u r 
le p u b l i c , en opé ran t n o n poin t s e u l e m e n t su r des m o r 
ceaux de calicot, ma i s su r u n g r a n d bas de coton q u i , 
soumis à ce t r a i t e m e n t , dev ien t i n s t a n t a n é m e n t u n bas 
d 'enfant . 

Si elles rés is tent assez b ien aux alcal is , les fibres végé
tales ne suppo r t en t pas sans al térat ion profonde le c o n 
tact des acides m i n é r a u x énerg iques concent rés ou l ' ac
t ion pro longée de ces acides é t endus . 11 n e s au ra i t ê t re 
ques t ion d ' en t r e r ici dans u n e é tude c h i m i q u e , q u i se ra i t 
l 'histoire en t i è re de la cel lulose ; mais nous ferons obser-
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ver que les effets produi ts sont t rès-variables, selon les 
circonstances dans lesquelles on expér imente . 

P a r exemple , tandis que l 'acide sulfurique très-con
centré désorganise p r o m p t e m e n t les fibres végétales, le 
m ê m e acide , à 52 ou 55 degrés Baume, mis du ran t quel
ques ins tants en contact avec ces fibres, les contracte 
s eu lemen t . Le papier parchemin n 'es t au t re que le r é 
sul ta t de cette action sur du papier ordinai re non collé. 

D ' u n au t re côté, la cellulose, plongée pendan t un m o 
m e n t dans de l 'acide n i t r ique t rès -concent ré , ne change 
pas d 'aspect , mais se t rouve profondément modifiée 
dans ses propr ié tés ch imiques , et devient explosive. C'est 
d ' une act ion semblab le que dérive le coton-poudre on 
fulmi-coton. 

Lorsqu 'on les imprègne de solutions ex t rêmement 
é tendues d'acides m i n é r a u x énergiques , et qu 'on les des
sèche ensui te dans u n e étuve, les fibres végétales devien
nen t friables et se réduisen t pour ainsi dire en poussière. 
C'est su r cette propr ié té qu 'es t basé le procédé connu 
sous le n o m ftépaillage chimique. 

Les acides o rgan iques ont moins d 'action que les pré
c é d e n t s ; cependan t il en est, comme l 'acide oxalique, 
qui peuven t , sous l ' influence de la cha leur , exercer sur 
les fibres végétales u n effet de dest ruct ion. Ainsi des 
écheveaux de fil, t r empés dans u n e solution à 4 pour 100 
d'acide oxal ique , puis exposés à la vapeur d 'eau pendant 
u n e h e u r e ou deux , tombent en miet tes . 

Q u a n d on in t rodui t les fibres végétales sèches dans u n e 
f l amme, elles p r e n n e n t feu a isément et b r û l e n t avec 
c la r té , en laissant fort peu de cendres . Si on les chauffe 

.dans u n appare i l dist i l latoire, elles dégagent de l 'eau, 
d u goudron , et des produi ts empyreumat iques acides, de 
m ê m e n a t u r e que ceux qu i dér ivent du bois, pa r t i cu 
l i è r emen t de l 'acide py ro l igneux ; ces réactions sont ca
ractér is t iques . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lors donc qu ' on veut s 'assurer r a p i d e m e n t de l 'or i 
gine végétale d ' u n texti le , on p e u t se b o r n e r à e x a m i n e r 
la m a n i è r e don t il b r û l e , et à voir si , chauffé dans u n 
tube d'essai en v e r r e , il fourn i t des vapeu r s ayan t 
l 'odeur de l 'acide py ro l igneux et capables de ro u g i r le 
pap ie r b l eu de tourneso l . 

Ces moyens sera ient tou t à fait insuffisants dans le 
cas d ' u n m é l a n g e . 

Fibres animales. — Cont ra i r ement aux p récéden tes , les 
fibres a n i m a l e s , l a i n e s , poils, soies, ne b r û l e n t pas d ' u n e 
m a n i è r e con t inue q u a n d on les app roche d ' une flamme, 
mais ép rouven t u n e sorte de fusion, et r é p a n d e n t l ' odeur 
nauséabonde de la co rne b r û l é e ; il se forme u n e boule 
carbonisée poreuse à l ' ex t rémi té d u fil qu i a sub i la com
bus t ion . 

Soumises à la dist i l lat ion sèche , elles dégagen t des 
produi ts de décomposi t ion g o u d r o n n e u x t r è s -cha rgés de 
carbona te d ' a m m o n i a q u e , subs tance a i sément reconna is -
sable à son odeur et à sa réac t ion a lca l ine et b leu issan t 
le pap ie r rouge du tou rneso l . 

L e u r composi t ion est d ' a i l l eurs s ens ib l emen t un i fo rme 
et se r app roche beaucoup de celle de la géla t ine et au t res 
mat ières a lbumino ïdes : 

Carbone S0.65 
Hydrogène 7.03 
Azote 17.71 
Oxygène et soufre 24.61 

100.00 

Q u a n t à la l a ine on par t i cu l ie r , dans l 'é tat où on l ' em
ploie , el le cont ien t , a insi que l 'a r e c o n n u M. Chevreu l , 
une p ropor t ion de soufre t rès -notab le , qui s 'élève à 
1,78 p o u r 100 env i ron . 

La présence de ce corps se manifes te dans b i e n des 
circonstances ; ainsi p a r u n e s imple exposit ion dans u n e 
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étuve chauffée à 150°, la la ine exhale u n e v a p e u r sulfu
reuse déjà sensible. On dis t ingue cette m ê m e vapeur , 
lo rsqu 'on fait boui l l i r de l ' eau contenant de la la ine en 
suspens ion. 

C'est à cause de son soufre, que la fibre noircit , su r 
tout à chaud , sous l ' influence de certaines substances 
mé ta l l iques , telles que les acétates de p l o m b , le p ro to 
ch lo ru re d 'é ta in , e tc . , et m ê m e lorsqu 'e l le se trouve en ' 
contact avec des surfaces méta l l iques . 

P longée dans une solution boui l lan te de plombite de 
soude, elle devient i m m é d i a t e m e n t noire en se recou
v r a n t de sulfure de p l o m b . On ne saurai t négl iger de 
t en i r compte de ces effets dans les opérations de te in
t u r e . 

Les alcalis peuven t servir à enlever une g rande part ie 
d u soufre de la la ine . A la manufac tu re des Gobelins, on 
se contente , paraît- i l , d ' immerge r les écheveaux pendan t 
v ing t -qua t r e heures dans u n lait de chaux froid, après 
quoi on les lave à l ' eau, à l 'acide ch lo rhydr ique , puis fina
l e m e n t à l ' e a u seule . Toutefois, M. Chevreul a r emarq u é 
que 28 macéra t ions de 48 h e u r e s dans l 'eau de chaux, et 
28 t ra i t ements à l 'acide ch lorhydr ique sont insuffisants 
p o u r é l iminer tout le soufre; la fibre en re t ient encore 
0,46 p o u r 100 env i ron , b ien qu 'e l le ne se colore p lus , ou 
p resque p lus , pa r le p lombi te a lca l in . 

Les fibres an imales sont très-sensibles à l 'action des 
alcalis fixes, sur tout lorsqu ' i ls sont caustiques ; mais 
le degré de concent ra t ion de ces agents et l eur t empéra 
t u r e ont u n e g rande influence su r les résultats . Ainsi , 
t andis que la l a ine suppor te sans inconvénient des ba ins 
l égers de carbonate de soude , elle est p r o m p t e m e n t 
a t taquée par u n e lessive caust ique u n peu concentrée et 
c h a u d e . Dans ces c i rconstances , elle se dissout, en pro
du i san t u n e l i queur savonneuse qui précipite a b o n d a m - . 
m e n t pa r les acides. 
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On a vu que l 'acide su l fur ique concen t ré désorganise 
r ap idemen t la soie ; il agit de m ê m e sur la l a ine et les 
poils . Add i t ionné d ' un peu d 'eau , il peu t d o n n e r l i eu à 
des effets in té ressants . P a r exemple , u n m o r c e a u de tissu 
de l a ine , p longé p e n d a n t que lques ins tan ts dans de l 'a
cide su l fur ique à 55°, éprouve u n e contrac t ion impor t an t e 
et se t rouve rédu i t sens ib lement dans ses deux d i m e n 
sions. L'étoffe ainsi contractée n 'es t j a m a i s a t t aquée des 
vers . 

L 'acide n i t r ique j a u n i t la l a ine et les poils, c o m m e la 
soie, en d o n n a n t naissance à u n acide j a u n e pa r t i cu 
l ier , dit xan thopro t é ique . Cette p ropr i é t é a été uti l isée 
parfois, c o m m e moyen de t e in tu re ; mais un procédé 
semblab le ne saura i t ê t re r e c o m m a n d é , pu i sque la colo
rat ion n ' a l i e u que par suite, de l ' a l téra t ion de la m a t i è r e . 

Les fibres an imales ne subissent pas sans s 'a l térer l 'ac
tion du ch lore , mais elles sont de celles qu i rés is tent le 
mieux aux acides é t endus . 

P longées dans la solut ion incolore , ob t enue p a r l ' é -
bul l i t ion de la fuchsine avec u n alcal i , puis lavées à 
l 'eau, elles se colorent en rouge . Les fibres végétales 
b ien purifiées ne p résen ten t pas ce ca rac tè re . 

Analyse qualitative de quelques mélanges de texti les. 

Faisan t abs t rac t ion de l ' examen au microscope don t 
nous avons exposé déjà les avantages , nous i n d i q u e r o n s 
b r i è v e m e n t u n cer ta in n o m b r e de réac t ions qui p e u 
vent être uti l isées dans l 'analyse qua l i ta t ive des tissus 
mé langés . 

Méthode générale. — D'après P e l t i e r , on d i s t ingue 
faci lement les fibres végétales d 'avec les fibres a n i m a l e s , 
en p longean t l ' échant i l lon à essayer dans u n e solut ion à 
volumes égaux d 'acide azot ique concen t ré et d 'acide su l 
fur ique, et en lavan t ensui te à g r a n d e eau . Le poil de 
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chèvre et la soie se dissolvent en t i è remen t ; la la ine de 
v ien t j a u n e ou b r u n e . Les fibres végétales sont peu m o 
difiées en appa rence , mais , u n e fois sèches, elles s 'en
f l amment c o m m e le coton p o u d r e . 

P o u r les découvr i r au mi l i eu d 'un tissu mé langé , on 
fait bou i l l i r u n morceau de l'étoffe dans une solution 
de soude caust ique (10 par t ies de soude caust ique fondue 
p o u r 100 par t ies d 'eau) . La la ine et la soie se dissol
vent , tandis que les fibres végétales ne sont pas sen
s ib l emen t a t taquées . Si ces de rn iè res sont teintes, on 
recuei l le le rés idu sur u n peti t filtre de calicot pour le 
l ave r à l ' eau bou i l l an t e . On le t rai te ensuite à chaud 
p a r u n e solution à 5 p o u r 100 d 'acide ch lorhydr ique . Dix 
m i n u t e s ap rès , on ajoute u n peu d 'eau de chlore ou de 
c h l o r u r e de c h a u x ; les fibres végétales se t rouvent ainsi 
b l a n c h i e s , de sorte qu 'on peu t les caractér iser . 

Q u a n t à la lessive de soude caust ique qui contient 
les fibres an imales en dissolution, on y verse quelques 
gout tes d 'acétate de p l o m b . S'il se forme u n précipité 
b l a n c qu i se redissolve c o m p l è t e m e n t pa r l 'agi tat ion, on 
p e u t en conclure que l ' échan t i l lon ne contenai t pas de 
l a ine ; au cont ra i re , cette ma t i è re devait s'y t rouver s'il 
se p rodu i t u n précipi té no i r pers is tant . Au l ieu d'acétate 
de p l o m b , W a g n e r conseil le d ' employer quelques gouttes 
de ni t ro-prussia te de soude qu i c o m m u n i q u e au liquide 
une be l le colorat ion violette, ' lorsqu ' i l renferme du su l 
fure de sod ium. 

Nous passerons m a i n t e n a n t en revue les méthodes re
c o m m a n d é e s p o u r les différents cas. 

Coton et lin. — 1° On in t rodu i t u n morceau du tissu 
de c inq cent imètres carres environ, dans une solution 
bou i l l an t e formée de par t ies égales de potasse caustique 
et d ' eau . Au bou t de deux minu tes , on enlève l ' échan
t i l lon , avec une bague t t e de ver re , on l 'exprime entre 
p lus i eu r s doubles de pap ie r à filtre, et on tire sur le côté 
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de la cha îne et su r celui de la t r a m e u n e d iza ine de fils. 
Les fils de coton sont b lancs ou d ' u n j a u n e c la i r , ceux 
de lin d ' u n j a u n e foncé. Ce mode d'essai n 'est pas appl i 
cable à des tissus te ints (Boettger). 

2° M. K u h l m a n n r e c o m m a n d e aussi l ' emplo i d ' u n e 
forte solution de potasse, mais froide. Le coton éc ru se 
recoqui l le su r l u i - m ê m e et passe au gr is clair ou a u b l a n c 
sale. Le l in écru subit u n e contrac t ion encore p lus é n e r 
gique et p r e n d u n e cou leur j a u n e o r angé . 

3° D 'après Alcan , il suffit de p longe r les deux ma t i è r e s 
dans u n e hu i l e l impide ou dans la g lycér ine , et d 'ex
p r i m e r for tement p o u r en lever l 'excès d u l iqu ide ; le l in 
devient alors t r ans luc ide , pa r suite de l 'ac t ion capi l la i re 
produi te en t re ses faisceaux microscopiques , t andis que 
le coton reste r e l a t ivement opaque . L ' échan t i l lon doit 
être p r é a l a b l e m e n t b ien desséché. 

4° On a proposé aussi l 'acide sul fur ique concen t ré 
pour déceler le coton dans u n tissu de chanv re ou de l i n . 

L ' échan t i l lon , ayant été débar rassé avec soin de son 
apprê t et séché , est i m m e r g é p e n d a n t u n e ou deux m i 
nutes dans le réactif. Le tissu devient d i a p h a n e , le coton 
est a t taqué le p r e m i e r et se t rouve déjà convert i e n g o m m e , 
q u a n d les fils de l in sont encore b lancs et o p a q u e s ' On 
lave pour en lever l 'acide et la ma t i è re g o m m e u s e , on 
r ince avec u n e eau a lca l ine , puis à l ' eau p u r e , et on des 
sèche de nouveau . On compare ensui te l ' échant i l lon 
traité avec le type pr imit i f (Kindt) . 

5° Le tissu à essayer est i m b i b é d ' u n e dissolut ion satu
rée de sucre et de ch lo ru re de sodium ; on laisse sécher , 
et on enf lamme les fils mis à n u de la t r a m e et de la 
chaîne : les fils de l in laissent une cendre grise, ceux de 
coton u n rés idu noi r (Chevall ier) . 

6° On p r é p a r e u n e solut ion a lcool ique de cocheni l le 
ou de ga rance , en a r rosan t u n e par t ie de la ma t i è re colo
rante pulvér isée avec v ing t par t ies d'alcool à 0,847 de 
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densi té et, laissant reposer dans u n l ieu chaud p e n d a n t 
v ingt -qua t re h e u r e s . Lorsqu 'on i m p r è g n e de ces solutions 
les tissus à essayer, on obt ient : 

a) . Avec la te in ture de cocheni l le , une coloration 
roùgé c la i r p o u r le coton, et violette pour le l i n ; 

b ) . Avec la t e in tu re de ga rance , u n e coloration j a u n e 
c la i r p o u r le coton, et j a u n e rouge sale ou j a u n e orangé 
p o u r le l in (1). 

7° Boet tger r e c o m m a n d e d ' in t rodui re pendan t q u e l 
ques ins tan ts u n peti t m o r c e a u de tissu, effilé de trois 
côtés, dans une solut ion alcoolique de fuchsine au cen
t i ème , puis de le laver à l ' eau courante ; enfin de le met
t r e , p e n d a n t deux à trois m i n u t e s , dans une capsule avec 
dé l ' a m m o n i a q u e . Sous l ' inf luence de ce réactif, les fibres 
du coton sont r ap idemen t décolorées, celles du l in pa 
raissent d ' u n b e a u rouge rosé . 

Jute, phormium (2), chanvre et lin. — 1° On Opère d'a
près la m é t h o d e suivante , ind iquée pa r M. Vincent. Les 
mat iè res à reconna î t re sont soumises à l 'eau de chlore , 
p e n d a n t u n e m i n u t e , é tendues sur u n e assiette en por
celaine et arrosées de que lques gouttes d ' ammon ia 
que ; il y a colorat ion, d 'abord en rouge vif, puis en 
b r u n foncé, d u p h o r m i u m et du j u t e ; les nuances p r o 
duites su r le l in et le chanvre sont beaucoup plus pâles ; 
ce sont des teintes b r u n clair o rangé ou fauve. Ce p r o 
cédé est su r tou t efficace lo rsqu ' i l s'agit de fils ou de toiles 
écrues . Il convient spéc ia lement p o u r l 'essai des toiles 
des t inées à la m a r i n e . 

Les chanvres de F rance rouis dans l 'eau s tagnante 
se colorent beaucoup plus que les mêmes chanvres rouis 
à l ' eau couran te . E n tous cas, ils deviennent toujours 
p lus foncés que les fils de l in . 

(1) Voir l'ouvrage de Bolley sur l'analyse chimique. 
(2) On confond souvent à tort, dans le commerce, le jute et le 

phormium. 
PERSOZ. 3 0 
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P o u r l 'essai des ficelles, ce p rocédé donne d 'excel lents 
résul ta ts ; ma i s , su r des ma t i è res pa r fa i t emen t b lanch ies 
ou déjà purifiées, les différences de teintes sont moins 
sensibles . 

2° D 'après le m ê m e a u t e u r , on p longe u n ins tan t dans 
l 'acide azot ique à 36°, con t enan t des vapeur s n i t reuses , 
le tissu b ien b l a n c h i . Le p h o r m i u m prend aussi tôt u n e 
cou leur rouge - sang , p e n d a n t que le l in et le c h a n v r e se 
t e ignen t en j a u n e pâle ou en rose , selon le m o d e de 
rouissage qu ' i l s on t sub i . 

3° Le c h a n v r e et le l in n e sont pas colorés, m ê m e à 
chaud , p a r l 'acide ch lo rhyd r ique concen t r é , t and i s que 
le p h o r m i u m , sous l ' inf luence de ce réactif, j a u n i t d 'abord 
à la t e m p é r a t u r e de 30 ou 40°, puis rougi t , enfin ne ta rde 
pas à b r u n i r et à noi rc i r ( m ê m e au t eu r ) . 

4° L'acide iodique n 'ag i t n i su r le c h a n v r e n i su r le 
l in , ma i s i l colore en rose le p h o r m i u m tenax . (Même 
au teur . ) 

D 'au t res texti les que le p h o r m i u m p ré sen t en t ces 
diverses réac t ions . 

5° On dis t ingue le j u t e d 'avec le p h o r m i u m , en t r e m 
p a n t les fibres p e n d a n t deux ou trois m i n u t e s dans la 
dissolution iodurée p r é p a r é e d ' après les indica t ions de 
M. Vét i l la r t (page 437), puis en les m a n œ u v r a n t à p l u 
sieurs repr ises , c o m m e p o u r les l aver , dans u n e d is 
solution d 'acide sulfur ique au cen t i ème , afin de b i en en
lever tout l 'excès d ' iode. P a r c e t r a i t emen t , le j u t e acquier t 
u n e n u a n c e r o u g e - b r u n carac té r i s t ique , alors que le 
p h o r m i u m devient f r a n c h e m e n t j a u n e ( M . Fél ix 
Gouil lon) . 

Dans les m ê m e s condi t ions le chanv re p r e n d u n e 
faible colorat ion j a u n e et le l in u n e te in te b l eue 
(M. P i n c h o n ) . 

I l est bon p o u r toutes ces expér iences de dé to rd re 
avec soin les fils à essayer. 
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Laine et coton. — 1° On i m p r è g n e le tissu d 'acide 
azotique ord ina i re et on l ' a b a n d o n n e , pendan t sept à hu i t 
m i n u t e s , é t endu sur u n e soucoupe, puis on l 'expose a 
u n e douce cha leu r . Bientôt tous les filaments de la ine se 
colorent en j a u n e , tandis que ceux de coton restent 
b l ancs . On lave l ' échant i l lon et on le dessèche. L 'examen 
à la loupe ou m ê m e à l'oeil n u pe rme t de compter les 
b r ins de l ' une et de l ' au t re substance (Lassaigne). 

2° L e b i ch lo ru re d 'étain concent ré peut éga lement ser
vir p o u r l 'essai des tissus b lancs ou peu colorés. Sous 
l ' influence de ce réactif et de la cha leu r , les fils de coton 
ou de l i n dev iennen t e n t i è r e m e n t n o i r s ; ceux de laine 
ou de soie ne c h a n g e n t pas (M. Maumené) (1). 

Laine, soie, coton, lin, etc. — 1° On moui l le l ' é chan
t i l lon avec u n e solut ion de p lombi te de soude (lessive 
de soude bouil l ie avec u n excès de l i tharge) . Les fils de 
l a ine n e t a rden t pas à b r u n i r , m ê m e à la t empéra tu re 
o rd ina i r e , mais sur tout à c h a u d , pa r suite du soufre que 
cont ient cette fibre; les fils de soie, de coton et de l in 
res ten t b l ancs (Lassaigne). 

2° On peu t aussi i m p r é g n e r le tissu mixte d 'une solu
tion m o y e n n e m e n t concent rée d 'azotate de m e r c u r e , et 
le m a i n t e n i r à u n e t e m p é r a t u r e de 40 à 50°. A u bout 
d ' un q u a r t d ' he u re , tout ce qu i est la ine et soie p r e n d une 
n u a n c e rouge ou a m a r a n t e , tandis que les filaments de 
coton n e se colorent n u l l e m e n t . 

Le réactif s 'obtient , en dissolvant à u n e douce cha leur , 
u n e par t i e de m e r c u r e dans deux part ies d'acide azotique 
à 28° B a u m e , en faisant bou i l l i r p e n d a n t cinq minu tes 
p o u r t r ans fo rmer u n e por t ion de l 'azotate de protoxyde 
en azotate de bioxyde et en é t endan t la dissolution de son 
v o l u m e d 'eau (Lassaigne). 

3° Enf in , p o u r d i s t inguer les fibres végétales d 'avec les 

(I) Voir aussi les méthodes indiquées pour l'analyse quantita
tive. 
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fibres an ima le s , on a souvent recours à u n e solut ion in
colore de rosan i l ine , qu 'on p r é p a r e en dissolvant de la 
fuchsine dans de l ' eau b o u i l l a n t e et en y a joutant goutte 
à gout te de l ' a m m o n i a q u e ou de la soude d u r a n t l ' ébu l -
l i t ion . On filtre et on conserve p o u r l 'usage dans de 
peti ts flacons b o u c h é s . 

Si , dans ce l iqu ide chaud ou bou i l l an t , addi t ionné 
d ' a m m o n i a q u e , on p longe , p e n d a n t que lques secondes, 
u n tissu composé de fibres mé langées n o n te in tes , puis 
qu ' on le lave à l ' eau, la l a ine , la soie et les aut res 
texti les a n i m a u x se colorent en r o u g e , tandis que les 
fibres végétales res tent b l anches . 

Ci-après on t rouvera un tab leau r é s u m a n t les moyens 
ch imiques les p lus s imples à employer p o u r l 'analyse 
des p r inc ipaux texti les. Ce t ab leau est e m p r u n t é en 
g r a n d e par t ie à celui qu 'ava i t dressé , i l y a que lques 
années , M. P i n c h o n , professeur de ch imie à Elbeuf. 

Analyse quantitative de quelques t i ssus mélangés. 

Observations générales. — Dans u n g r a n d n o m b r e de 
cas, i l est possible de se con ten te r p o u r les analyses de ce 
g e n r e d ' un s imple effilochage. On c o m m e n c e pa r couper 
n e t t e m e n t su r ses bords l ' échan t i l lon à essayer, pu is on 
sépare avec soin les fils de cha îne et de t r a m e , en réun i s 
sant ceux de m ê m e n a t u r e . L'effilochage t e r m i n é , on 
pèse success ivement les fibres de c h a q u e espèce ; le 
r appo r t des poids ob tenus fait conna î t r e la p ropor t ion 
des é l émen t s composan ts . 

Cette m é t h o d e , fort b o n n e en p r inc ipe , n 'es t pas tou
j o u r s p ra t i cab le , n o t a m m e n t lo r squ 'on a affaire à des 
tissus formés de fibres mélangées à la filature. Q u e l q u e 
fois aussi l ' apprê t , i n é g a l e m e n t r épa r t i su r la cha îne et 
sur la t r a m e , la br ièveté des b r i n s , r e n d e n t l 'opérat ion du 
t r iage ou ince r t a ine ou t r è s - m i n u t i c u s c . 
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Il est donc souvent préférab le d 'avoir recours à des 
moyens d 'analyse c h i m i q u e , qu i peuven t s ' appl iquer en 
toutes c i rcons tances , sous q u e l q u e forme que les fibres 
se t rouven t dans le t issu. 

Avan t de p rocéder à l ' ana lyse , on c o m m e n c e r a par 
é l imine r , s'il y a l i eu , l ' apprê t et la t e i n tu r e qu i c h a r 
gent l'étoffe. E n géné ra l , on réuss i ra à la dépoui l le r 
suff isamment de ces p rodu i t s é t r ange r s , en la soumet 
tan t à l 'act ion a l te rna t ive de que lques bains acides et 
a lca l ins . On emplo ie ra d ' abord avec avantage u n ba in 
d 'eau bou i l l an t e r e n f e r m a n t que lques cen t ièmes d'acide 
ch lo rhydr ique du c o m m e r c e . P a r ce t r a i t e m e n t , les fibres 
seront b ien tô t débarrassées en g r a n d e par t i e , s inon en 
totali té, de l ' apprê t , des oxydes méta l l iques ayan t servi 
c o m m e m o r d a n t s , et des p r inc ipes t inc tor iaux . 

On renouve l l e ra ce p r e m i e r b a i n , si le t issu para î t 
décha rge r b e a u c o u p , puis , si la cou l eu r n ' a pas en t iè 
r e m e n t d i sparu , on in t rodu i r a l ' échant i l lon dans un ba in 
alcal in éga l emen t c h a u d , con tenan t , soit d u carbonate 
de soude faible (à u n degré B a u m e envi ron) , soit de la 
soude caust ique plus d i luée encore ; enfin, on donnera 
u n nouveau passage en acide c o m m e p r é c é d e m m e n t . 
Ces ba in s a lcal ins ont p o u r effet de d issoudre les m a 
t ières colorantes restées sur les fibres, après que les 
oxydes mé ta l l i ques ont été enlevés p a r le t r a i t emen t à 
l 'acide, quelquefois aussi de r éag i r su r les mat ières 
fixées sans m o r d a n t s . 

L ' échan t i l lon é tan t nettoyé aussi b i en que possible , on 
le fera sécher à u n e douce cha l eu r , et on le laissera dans 
une salle peu sujette aux var ia t ions a tmosphé r iques , u n 
temps suffisant p o u r q u e , le pesan t avec soin à deux r e 
pr ises , à u n q u a r t d ' heu re d ' in terval le p a r exemple , on 
n 'observe p lus a u c u n c h a n g e m e n t sensible dans l ' équ i 
l ibre de la b a l a n c e . Le poids ob tenu servira c o m m e d o n 
née p remiè re de l 'analyse, la peti te quant i té res tante de 
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m o r d a n t et de mat iè re colorante n e pouvant plus avoir 
d ' inf luence sérieuse sur le résul ta t . 

Tissu laine et coton OU sole et coton. — Dans l ' un et 
l ' au t re cas, on p o u r r a t i re r par t i de la propr ié té qu ' on t 
les alcalis caust iques d 'a t taquer éne rg iquemen t les fibres 
a n i m a l e s . L ' échan t i l lon , pesé à l ' avance dans les condi
t ions q u e nous avons indiquées , sera in t rodui t dans u n 
b a i n b o u i l l a n t de soude caust ique à 8 ou 9" B a u m e . Au 
b o u t d ' u n laps de temps qui var iera avec la na tu re de la 
fibre a n i m a l e à dé t ru i re et aussi avec la contexture du 
t issu, mais qu i n e dépassera j ama i s u n quar t d ' heure , on 
sera sû r d 'avoir dissous en t i è r emen t la la ine ou la soie 
con tenue dans l ' échan t i l lon . Les par t ies res tantes , consti
tuées de coton, se ron t re t i rées du b a i n , b ien lavées à 
l ' eau , séchées, puis exposées dans la m ê m e salle que 
p r i m i t i v e m e n t , j u s q u ' à ce qu 'e l les n ' accusen t p lus a u 
cune var ia t ion impor t an t e de poids . La per te r ep résen 
tera la l a ine ou la soie. 

L ' expér ience m o n t r e q u e , pa r le t r a i t ement à l 'acide 
ch lo rhyd r ique employé pour dé te indre l ' échan t i l lon , et 
su r tou t p a r le ba in bou i l l an t de soude caust ique, le co
ton est pa r t i e l l emen t a l téré ; n é a n m o i n s , l ' e r r eu r 
qu i en résul te peu t ê t re considérée c o m m e négl igeable 
dans la p r a t i q u e , le p rocédé d 'analyse ne comportant 
pas l u i - m ê m e u n e exact i tude r igoureuse . 

O n s 'expl iquera les causes de cette al tération du coton 
en consu l tan t le m é m o i r e que M. F r é m y a publ ié récem
m e n t su r u n e Méthode générale d'analyse des tissus des 
végétaux (1). L ' a u t e u r y expose c o m m e n t on peu t ar r iver 
à doser successivement , pa r u n e série de t rai tenients ch i 
m i q u e s , les divers é l éments qui consti tuent ces tissus. 

Tissu laine et soie. — L 'emplo i des alcalis caustiques 
n 'est p lus possible dans ce cas, puisqu ' i ls dé t ru i ra ien t 

(1) Comptes rendus de l'Académie, t. LXXXIII, p . H 3 6 . 
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les deux textiles à la fois. On a donc recours à u n au t re 
réactif, celui dont nous avons déjà p a r l é (page 95) , le 
ch lo ru re de zinc en solut ion concen t r ée , qui a la p r o 
pr ié té de dissoudre la soie à l 'exclusion de toutes les a u 
tres fibres an imales ou végéta les . Ce sel, te l q u ' o n le 
r encon t re o rd ina i r emen t dans le c o m m e r c e , cont ient u n 
peu d 'acide ch lo rhydr ique l i b r e , qui au ra i t l ' inconvénien t 
d ' a t taquer les fibres végéta les . P o u r l ' analyse des tissus 
il est u t i le de le r e n d r e aussi n e u t r e que possible ou 
m ê m e b a s i q u e , en le faisant bou i l l i r , avant sa concen
trat ion définitive, avec u n excès d 'oxyde de z inc . Là solu
t ion est ensui te filtrée et évaporée , j u s q u ' à ce qu 'e l le 
m a r q u e envi ron 60° B a u m e . 

L 'échant i l lon é tant p longé dans ce l iqu ide bou i l l an t , 
la soie y d ispara î t p resque i n s t a n t a n é m e n t . Le résidu 
consti tué de l a ine , sera lavé d ' abord à l ' eau aiguisée 
d 'acide ch lo rhydr ique , puis à- l 'eau p u r e , enfin séché 
et pesé. 

Un m ê m e ba in de c h l o r u r e de z inc peu t servir u n 
g rand n o m b r e de fois, ce l iqu ide ayan t la faculté de 
dissoudre des quant i tés de soie cons idé rab les . Il suffira 
q u a n d le ba in se sera concent ré p a r l ' ébul l i t ion , de 
le r a m e n e r , pa r u n e addi t ion d 'eau dis t i l lée , au degré 
a réomét r ique primitif . 

Tissu soie, laine et coton. — On soume t t r a d ' abord 
c o m m e ci-dessus l ' échant i l lon à l 'act ion d u c h l o r u r e de 
zinc p o u r é l iminer la soie , on pèsera le m é l a n g e des. 
deux fibres res tantes et on dosera ces de rn i è re s pa r le 
t r a i t emen t à la soude caust ique i n d i q u é p l u s h a u t . 

Le m ê m e t r a i t emen t s 'appl ique aux fils m é l a n g é s . 
I l est b o n dans ce cas, et aussi l o r sque l'étoffe doit se. 
dissocier p a r l'effet des réactifs , d ' i n t r o d u i r e l ' é chan t i l 
lon dans u n noue t en tissu l ége r , afin d 'évi ter toute 
per te de fibre. 

Nous ind ique rons enco re , plutôt à t i t re de r ense i -
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g n e m e n t s que c o m m e moyens p ra t iques , les méthodes 
suivantes qu i sont in téressantes mais moins commodes 
que les p récéden tes . 

Tissu laine et coton. — On imprègne le tissu avec de 
l 'acide su l fur ique à 2 ou 3° B a u m e ou avec de l 'acide 
ch lo rhydr ique é t endu , on l ' expr ime et on l 'expose p e n 
dan t p lus ieurs h e u r e s dans des étuves chauffées p rogres 
s ivement à 75° env i ron . La la ine n 'est pas a t taquée, tan
dis que le coton, désagrégé et devenu friable, peut être 
enlevé m é c a n i q u e m e n t , soit p a r l 'agi tat ion au mi l ieu de 
l ' eau, soit pa r u n ba t tage à sec. 

C'est l ' appl ica t ion en pet i t du procédé à'e'paillage chi
mique employé dans l ' indus t r ie . Il convient à la des
t ruc t ion de toutes les fibres végéta les . 

Tissu laine et soie. — 1° On p longe l ' échant i l lon dans 
la solut ion d ' a m m o n i u r e de cu ivre , connue sous le nom 
de liqueur de Schioeitzer. A u bou t de cinq ou six minu te s , 
la soie se t rouve dissoute à l 'exclusion de la laine qui 
reste in tac te . L 'expér ience dure p lus long temps , quand 
la soie est te in te . 

On a r r ive au m ê m e résul ta t avec la solution ammonia 
cale d 'oxyde de n icke l . 

L ' add i t ion d 'un acide à l ' a m m o n i u r c de cuivre , après 
le t r a i t emen t , p e r m e t de conclure à la présence ou à 
l ' absence de fibres végéta les , selon qu 'on obt ient ou non 
u n préc ip i té . La soie n ' e n donne pas . 

2° D 'après Bar reswi l , l 'analyse peut se faire éga lement 
en t r a i t an t l ' échan t i l lon à froid pa r l 'acide azotique du 
c o m m e r c e . Au bou t de peu t emps , la soie, qui avait 
j a u n i d ' abord , se dissout e n t i è r e m e n t ; la la ine res tante 
est lavée et pesée . C o m m e le réactif a t taque pa r t i e l l e 
m e n t cette de rn iè re fibre, le procédé n e comporte pas , 
on le c o m p r e n d r a , u n e g r ande précis ion. 
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APPLICATION DU MICROSCOPE A L'ANALYSE QUANTITATIVE D'UN FIL 
OU D'UN TISSU MIXTE 

Celte m é t h o d e a été app l iquée à p e u p rès "vers la 
m ê m e époque p a r divers e x p é r i m e n t a t e u r s . 

Su ivant M. Vét i l l a r t , on examine sous le c h a m p 
du microscope des coupes d u fil mixte , encol lées suivant 
les moyens c o n n u s , après avoir i n t rodu i t dans l ' ocu la i re , 
au l ieu du m i c r o m è t r e , u n ve r re de m ê m e fo rme , por
t an t deux systèmes de l ignes t rès-f ines, éga l emen t es
pacées , se coupan t à ang le droi t et fo rmant u n vér i table 
échiquier . Ape rçu à t ravers l ' a p p a r e i l , le c h a m p de 
l 'objectif semble l u i - m ê m e divisé en u n cer ta in n o m b r e 
de petits car rés par fa i t ement égaux . 

S'il s 'agit de doser u n m é l a n g e de deux fibres, on com
mence pa r r econna î t r e les g roupes et les coupes isolées 
de l ' une et de l ' au t r e , qui se t rouvent dans le c h a m p 
de l ' i n s t r ume n t , puis on compte le n o m b r e de car rés 
qu 'occupe chaque t r a n c h e , en éva luan t d ' u n e m a n i è r e 
approximat ive les fract ions. Les résul ta ts de cette dou
ble observat ion sont notés dans deux colonnes dist inctes. 
On fait ensui te mouvo i r la p r épa ra t i on , de m a n i è r e à r e 
nouve le r complè temen t l ' image , et l 'on con t inue ainsi , 
j u s q u ' à ce que l 'on ait passé le tout en r e v u e . I l ne reste 
p lus qu ' à add i t ionner les chiffres inscr i ts dans les deux 
colonnes p o u r dédu i r e du r appo r t des s o m m e s t rouvées la 
p ropor t ion re la t ive des deux fibres. 

P o u r p lus d 'exac t i tude , on r e c o m m e n c e l ' ép reuve 
su r p lus ieurs por t ions du m ê m e échant i l lon et on p r e n d 
a m o y e n n e des chiffres re levés . 

Ces r eche rches doivent être faites avec u n objectif 
pu issan t . 

Dans des essais exécutés su r des mé langes p répa ré s avec 
le p lus g r a n d soin, M. Vét i l la r t a ob tenu des résul ta ts 
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qui va r ia ien t de 5 à 6 p . 100 au m a x i m u m . Ce procédé 
n ' a donc q u ' u n e exacti tude re la t ive , mais il peu t r e n d r e 
des services . 

Que lques années aupa ravan t , M. Louis Dumas avait 
employé u n e m é t h o d e tou t à fait ana logue . E x a m i n a n t 
les fibres dans l eu r l o n g u e u r , il p rena i t note du n o m 
b r e de b r i n s de chaque espèce, mesura i t l eu r d iamèt re 
au m i c r o m è t r e , et établissait pa r le calcul le poids relatif 
de c h a c u n e d 'el les . Ce moyen dispense de faire des sec
t ions et p e r m e t de compter toutes les fibres d 'une pré 
pa ra t ion sans en égarer . Les fibres animales sont suffi
s a m m e n t cyl indr iques pour qu 'on n 'a i t pas à se préoccuper 
de l e u r déformat ion . 

Propriétés des soies teintes en noir chargé. 

La quest ion de l 'analyse des échant i l lons nous condui t 
à p a r l e r des moyens de doser la charge des soies teintes 
en no i r ; mais nous commence rons pa r exposer les p r o 
pr ié tés de ces soies d 'après u n ar t icle que nous avons p u 
b l ié , il y a que lques années (1). 

Vers la seconde moi t ié d u siècle dern ier , comme il 
ressort des ouvrages publ iés pa r Macquer en 1773, et 
p a r Ber tho l le t en 1791 , on avait r e m a r q u é la faculté 
que possède la soie de g a g n e r en poids pa r une te in
t u r e en no i r faite à l 'aide de cer ta ins agents miné raux et 
o rgan iques , et on dis t inguai t déjà à cette époque les 
soies te in tes en noir léger et en noir pesant. 

L'usage de c h a r g e r les soies était dès lors in t rodui t dans 
la p r a t i q u e et s'est con t inué j u s q u ' à nos jours en p r e n a n t 
u n e extension toujours croissante . Tandis que dans le 
p r inc ipe on ne cha rgea i t la fibre que de 15 à 20 p . 100 
de son poids , ou seu lemen t de façon à lui res t i tuer 

(1) Moniteur scientifique, t. XVI, p. 1113 (1874). 
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(1) Considérations sur la teinture en noir, Lyon, 1867. 

ce qu 'e l le pe rd à la cuite (noir poids pour poids), on en 
est v e n u peu à peu à lu i faire acqué r i r u n e a u g m e n t a t i o n 
de 100, 200 , voire m ê m e 300 p . 100 et a u delà dans ces 
dern ie rs t e m p s . 

Ce n 'es t d 'a i l leurs pas sans de longs essais, nous d e 
vrions dire de longues é tudes , qu ' on a p u a r r iver à de 
tels résu l ta t s . Bien des difficultés s'offraient à l ' o p é r a 
t eu r , d ' abord pour cha rge r b e a u c o u p la soie, ensui te 
pour la cha rge r dans la p ropor t ion d é t e r m i n é e pa r le 
fabricant (ce que l 'on sait faire a u j o u r d ' h u i avec u n e 
précis ion r emarquab l e ) ; enfin p o u r conserver à la fibre, 
d u moins j u squ ' à u n e cer ta ine l imi te , les qual i tés de 
b r i l l an t , de douceur et de ténaci té qu i la carac tér isent . 
C'est à l 'a ide du microscope que p lus ieurs indus t r ie l s ont 
c ru devoir é tudier les effets de la cha rge et les condi t ions 
nécessaires à sa réussi te . 

« Il a fallu pour obteni r des résul ta ts p r a t i ques , éc r i -
« vait à ce sujet M. Gi l le t -Pier ron (1), faire de n o m b r e u s e s 
« et incessantes expér iences , car il s 'agissait avant tout 
« de m é n a g e r la soie et de lu i conserver a u t a n t que 
« possible, ma lg ré l ' incorpora t ion d ' une quan t i t é aussi 
« considérable de subs tances é t r angè res , la force et l 'élas-
« ticité exigées pour le t issage, aussi b i en que le lus t re 
« et l 'aspect que l 'on d e m a n d e toujours dans u n tissu de 
« soie.» 

On peu t dire que la charge des soies est devenue u n 
ar t dans lequel cer ta ines maisons , p r i n c i p a l e m e n t à 
Lyon, ont su acquér i r u n e supér ior i té incon tes tab le . Bien 
des t e in tu r ie r s n 'osent pas se r i squer à faire, p o u r le 
t r a i t emen t d ' un art icle spécial , des écoles souvent d é 
sastreuses , vu le pr ix élevé de la ma t i è re p r e m i è r e 
mise en t ravai l , et on s 'explique c o m m e n t des fabricants 
établis t rès- loin de Lyon , n o t a m m e n t en Belg ique , se 
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voient contra ints d 'expédier dans cette ville des par t ies 
de soie à met t re en no i r cha rgé , alors qu ' i ls t r ouve 
r a i en t dans un rayon p lus res t re int des te in tur ie rs fort 
h a b i l e s à tous autres égards . 

Voyons m a i n t e n a n t dans que l b u t on charge la soie et 
c o m m e n t la fibre se prê te à cette p ra t ique . 

Ains i qu ' i l a été dit p lus h a u t , la charge s 'obtient p a r 
l ' emplo i exagéré de mat iè res organiques et miné ra l e s 
p o u v a n t servir en m ê m e temps à la formation d u noir , à 
savoir des as t r ingents (noix de gal le , galle de Chine, 
c achou , h e n n é , bois de châta ignier , dividivi, etc.) , des 
sels de fer (sulfates, acétates , pyro l ign i t e , bain de 
rouille, e tc . ) , d u sel d 'é ta in , des cyanures , etc. Ces diver
ses subs tances peuven t , lo r squ 'on sait les employer 
à propos et dans des condi t ions de t empéra tu re et de 
concen t ra t ion dé te rminées , péné t r e r la soie j u s q u e dans 
ses par t ies les p lus in t imes . 

A m e s u r e que la fibre absorbe de nouveaux pr inc ipes , 
e l le se gonfle et se tuméfie de p lus en p lu s ; or c o m m e 
cette augmentation de volume est sensiblement proportion
nelle à l'augmentation de poids, le fabricant a la faculté 
de p r o d u i r e à peu de frais, avec u n e quant i té de m a 
t iè re re la t ivement fa ible , les m ê m e s effets au tissage 
qu ' avec u n e part ie de soie beaucoup p lus considérable , 
ma i s te inte sans cha rge . 

Si l 'on fait abs t rac t ion des schappes et fantaisies des 
t inées à la passementer ie et qui n ' appa r t i ennen t p l u s 
d 'a i l leurs à la catégorie des soies p rop remen t dites, ce 
t r a i t e m e n t s 'appl ique moins aux soies teintes en cuit qu ' à 
celles qui sont teintes en souple. P a r m i ces de rn iè res , l es 
ar t ic les qu ' on charge le p lus sont les trames souples ou 
gros noirs p o u r sat ins de Ch ine , a r m u r e s , etc. , qu i p e r 
m e t t e n t de d o n n e r a u tissu' de l 'épaisseur, de la main, 
selon l 'expression consacrée . 

M a l h e u r e u s e m e n t , cet accroissement a n o r m a l du v o -
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Jume des b r ins de soie a lieu en géné ra l au d é t r i m e n t des 
qual i tés de la fibre, ainsi que nous le faisions r e m a r q u e r 
dans u n e au t re occasion (d) : 

« I l est facile de d é m o n t r e r que les soies ainsi s u r -
« chargées n ' on t p lus la solidité dés i rab le ; de l 'aveu 
« m ê m e des t e in tu r i e r s , elles d o n n e n t u n p rodu i t t e r n e , 
« d ' un t o u c h e r r u d e , d ' u n e qua l i té méd ioc re , qu i se 
« coupe et n ' a po in t de d u r é e . » 

On peu t ajouter qu ' app rochées d ' u n e f lamme elles 
b r û l e n t c o m m e de l ' amadou . 11 ar r ive donc j o u r n e l l e 
m e n t que des personnes peu expé r imen tées , se basan t 
sur ce seul carac tère et t rompées d 'a i l leurs pa r l 'aspect 
de la fibre, hés i ten t à y r econna î t r e de la soie, et le plus 
souvent p r e n n e n t la ma t i è re p o u r du coton. Un s imple et 
rap ide essai de labora to i re p e r m e t de résoudre des ques 
tions de ce gen re avec la p lus parfai te cer t i tude et de 
façon à r e n d r e la véri té évidente p o u r les in téressés . 

Des tissus fabriqués avec u n e soie s e m b l a b l e finissent 
nécessa i rement , dans u n délai qu i var ie avec le degré de 
la charge et les p récau t ions prises lors de la t e in tu re , p a r 
se couper , se b r û l e r , m ê m e lorsqu ' i l s se t rouven t placés 
dans les condit ions les p lus favorables à l e u r conser
vat ion. Aussi l 'usage des robes de soie no i r e , si ré
p a n d u il y a u n cer ta in n o m b r e d ' a n n é e s , s 'est-il r é 
duit d 'une façon no tab le , à la sui te des effets désast reux 
constatés p a r les c o n s o m m a t e u r s . 

Cette des t ruc t ion n ' a r i en qu i doive s u r p r e n d r e . 
Supposons en effet u n e soie cha rgée à 300 p o u r 100 ; 
elle occupera , d 'après ce que nous avons v u , environ 
qua t re fois le m ê m e v o l u m e qu ' avan t la t e in tu re . 
Ce n 'es t p lus dès lors à de la soie qu ' on a affaire, 
mais à une agg loméra t ion de ma t i è res diverses , as t r in
gentes et fe r rugineuses , incapab les pa r e l l e s -mêmes 

(I) Rapports du Jury international de 1867, t. VII, p. 332: 
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de cohés ion , auxquel les u n e pet i te quant i té de fibroïne 
sert u n i q u e m e n t de l ien . Il est tout n a t u r e l que cet a r 
ticle gonflé et tuméfié p a r l a t e in tu re et dans u n état d ' é 
qu i l ib re tout à fait a n o r m a l , se détér iore pa r suite d ' un 
t ravai l m o l é c u l a i r e in t e rne et a r r ive spon tanémen t à se 
désagréger . 

Ne voit-on pas de m ê m e le caoutchouc , auque l on a 
incorporé u n e propor t ion exagérée de substances é t r an 
gères , deven i r , a u bou t d ' un cer ta in t emps , cassant et 
fr iable ? 

I l est j u s t e de r econna î t r e q u e , dans ces dernières 
a n n é e s , on a réussi à perfec t ionner beaucoup ces 
mé thodes ; on m é n a g e m i e u x la fibre que par le 
passé, de sorte que telle soie chargée au jou rd ' hu i 
à 200 et 300 p o u r 100, est moins fatiguée pa r la t e in ture , 
se dévide mieux que tel le a u t r e , chargée seulement à 
80 p o u r 100, pa r les procédés anc iens . 

Ains i u n e trame gros noir, c 'es t -à-di re teinte sans être 
dée rcusée ,cha rgée à 250 et 300 p o u r 100, peu t se conser
ver sans a l téra t ion p e n d a n t six mois , u n an , d ix-hui t 
mois , et d o n n e r au fabricant le m ê m e résul ta t qu ' au p r e 
m i e r j o u r . 

Quoi qu ' i l en soit, et que lques avantages que l 'on ait 
su en t i re r , on doit cons idérer la cha rge des soies comme 
u n usage t rès - fâcheux , qu i a p o u r effet, non- seu lemen t 
de r e b u t e r le c o n s o m m a t e u r , mais aussi d ' encourager la 
fraude et de p rovoquer des difficultés fréquentes dans les 
t ransac t ions commerc ia l e s . 

Nous ind ique rons m a i n t e n a n t u n caractère r e m a r 
quab le que p résen ten t les soies chargées ; il mér i te de 
fixer p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a t ten t ion . 

T a n d i s que la soie n 'es t point pa r e l l e -même une ma
t ière fe rmentesc ib le , on la voit souvent , quand elle a été 
cha rgée , s 'échauffer d ' une façon plus ou moins éne r 
g ique , de man iè r e à s 'a l térer p ro fondément , à deveni r 
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cassante, indév idab le , quelquefois m ê m e à d o n n e r l ieu à 
des p h é n o m è n e s de combust ion spon tanée . A p lus ieurs 
reprises on a s ignalé des accidents de ce g e n r e su rvenus 
dans les atel iers des te in tur ie rs et qu i ont occasionné des 
pertes cons idérables . Il semble que la fibre soyeuse, n ' en 
t r an t p lus dans la composi t ion du b r i n que p o u r u n e 
propor t ion m i n i m e , pe rde ses p ropr ié tés essent iel les , et 
obéisse aux a l lures des mat iè res é t r angè re s qui l 'ont 
péné t r ée . 

Ces accidents se manifes tent , q u a n d la soie chargée 
n ' a pas été convenab lemen t séchée après t e i n t u r e , ou 
encore q u a n d , d u r a n t son t r a i t emen t , on ne l 'a pas ex
posée assez longtemps à l 'act ion de l ' a i r p o u r favoriser 
l 'oxydation des sels de protoxyde de fer. Mais dans 
l 'un et dans l ' au t re cas, r é chau f f emen t ne se p rodu i t 
que si la fibre se t rouve entassée en masse u n p e u con
s idérab le . 

L 'expér ience a m o n t r é aussi q u ' u n e soie cha rgée est 
p lus suscept ible de s 'échauffer peu après la t e in ture 
q u ' u l t é r i e u r e m e n t , c o m m e si l ' équ i l ib re définitif des 
matières composan t la c h a r g e n 'é ta i t pas encore a t te int . 
D 'un au t re côté, l 'hu i le qu i est employée dans le ba in 
d 'adoucissage, p o u r t e r m i n e r les opéra t ions de t e in 
t u r e , n e peu t que favoriser encore les chances d 'a l té
r a t i on . 

P a r m i les soies capables de s 'échauffer, l ' a r t ic le trame 
souple dit gros noir est, avec les fantaisies pour franges, 
celui qui se modifie le p lus faci lement . 

Cet ar t ic le spécial t r è s - cha rgé ne r ep ré sen t e q u ' u n 
dixième à pe ine de la t r a m e consommée et ne sert qu ' à la 
fabrication de tissus b o n m a r c h é . On voit la soie de ce 
genre s ' enf lammer en trois ou qua t re j o u r s en été ; elle est 
sujette à se dé t ru i re s p o n t a n é m e n t , et peu t m ê m e , dans 
cer ta ines c i rcons tances , me t t r e le feu aux objets qui 
l 'avois inent . 
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Une compagn ie de c h e m i n de fer n e devrai t pas être 
exposée à t r anspor te r , sans en être p r é v e n u e , u n e ma
t ière qu i offre de tels r i sques . 

Q u a n t aux disposit ions à p r e n d r e pour éviter tout dan
g e r d u r a n t le t ra je t , elles découlent de ce que nous 
avons dit su r les c irconstances dans lesquelles la soie 
s 'échauffe. 

I l faut d ' abord s 'assurer que la fibre est b i en sèche, 
q u e l 'oxydat ion des mat ières é t rangères a été complétée 
en t emps v o u l u ; mais sur tou t , p récaut ion capitale et 
qu i j u s q u ' à u n cer ta in point t iendrai t l ieu des deux p r e 
miè re s , éviter de laisser la soie entassée en grosses 
masses . Pu i sque l ' aérage la préserve de tout échauffe-
m e n t , on devra la f rac t ionner en petits paquets enve
loppés s é p a r é m e n t dans du pap ie r , et isoler ces pa 
quets dans u n embal lage qu i pe rme t t e à l 'a i r de c i rculer 
l i b r e m e n t au tou r d 'eux. Des caisses à j o u r , de dimensions 
r e s t r e in t e s , avec cloisons in té r ieures séparat ives , r e m 
pl issent par fa i tement le b u t proposé . 

A ces p récau t ions que lques te in tur ie rs en ajoutent 
d ' au t res encore , celle de n ' expédie r la marchand i se que 
p a r peti ts colis de 40 à 50 k i l og rammes , et de l 'assurer 
à des compagnies cont re tous les r isques d 'a l térat ion, 
ou de combus t ion spon tanée qui pou r r a i en t se p r o 
d u i r e . Nous avons vu ces condi t ions ne t t emen t spéci
fiées su r des polices d ' a s su rance . 

C ' e s t e n s ' e n t o u r a n t d e parei l les garant ies que certaines 
maisons n e c r a ignen t pas d 'envoyer cette m ê m e m a r 
chand i se à des distances t rès-considérables et j u s q u e 

-dans des pays d ' o u t r e - m e r . 
Nous a jouterons ici que lques mots sur les propr ié tés 

d ' u n e soie no i r e , chargée à 260 p . 100 envi ron , spontané
m e n t a l té rée d u r a n t son trajet en chemin de fer et que 
nous avons eu à exper t i ser . 

Après avoir r e c o n n u , p a r une série d 'épreuves faites 
PEKSOZ. 31 
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au d y n a m o m è t r e , que le fil avait p e r d u cons idé rab l emen t 
en élasticité et en ténac i té , et que son dévidage donna i t 
l ieu à beaucoup de déche t , nous avons expé r imen té la 
fibre au point de vue de la t e in tu re , et constaté les carac
tères suivants : 

Une échevet te , p longée dans l 'eau disti l lée t iède, p r e 
na i t u n aspect gras et, au l ieu de s ' épanou i r dans le l i 
qu ide , s 'agglomérai t en u n e sorte de boyau compacte . 
El le ne déchargea i t sens ib lement que dans l ' eau distillée 
b o u i l l a n t e , en c o m m u n i q u a n t à celle-ci u n e réact ion 
f r anchement acide et en dégagean t l ' odeur de l 'acide 
pyro l igneux . 

Manœuvrée dans p lus ieurs b a i n s , acides ou alcal ins 
bou i l l an t s , elle abandonna i t , en g r a n d e q u a n t i t é , ses 
pr incipes t inc tor iaux , en m ê m e temps qu ' e l l e d iminua i t 
beaucoup de v o l u m e , et conservai t en définitive u n e 
nuance b r u n â t r e . On p u t s 'assurer que la t e in tu re avait 
été faite exc lus ivement avec des as t r ingen t s et des sels 
de fer. 

L 'analyse de la décoct ion, soit dans l ' e a u dist i l lée, 
soit dans une solution de carbona te de soude p u r , n 'avai t 
décelé la présence d ' aucunes subs tances capables d 'exer
cer su r la fibre u n e action des t ruct ive , tel les que acides 
sul fur ique, n i t r ique , e tc . Ces observat ions se t rouvè ren t 
concorder avec la déclara t ion d u t e i n t u r i e r . La petite 
quan t i t é d 'acide acét ique l ib re devait p roven i r tant de 
l 'acétate de fer employé c o m m e m o r d a n t que du ba in 
hu i leux donné à la fin d u t r a i t emen t . 

E n dé te ignan t aussi b i en que possible u n e échevette 
de cette soie, nous avions t rouvé u n e c h a r g e d 'environ 
250 p . 100. 

L 'examen au microscope des b r i n s dans l e u r l o n g u e u r 
prouva que la soie avait conservé p resque tout son grès ; 
ce grès était for tement gonflé et se présenta i t avec uno 
cou leu r noi re d ' u n e opacité abso lue . O n r emarqua i t 
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sur l a p lupa r t des filaments des gouttelet tes d 'hu i le 
p rovenan t d u ba in d 'adoucissage. La fibre ne paraissai t 
n u l l e m e n t a l térée et offrait au contra i re un aspect t r è s -
satisfaisant. 

Exposée à u n e f lamme, elle b rû la i t d 'une m a n i è r e 
con t inue , en r é p a n d a n t à pe ine l 'odeur d 'une mat iè re 
a n i m a l e en combus t ion , et laissait pa r l ' incinérat ion 
u n rés idu abondan t mais t énu et léger d'oxyde de fer 
(plus de 8 p . 100). Cet oxyde avait conservé, à peu de 
chose p rès , les formes de la fibre. 

S o m m e toute , la t e in tu re avait été faite régu l iè rement 
et de façon à donne r u n p rodu i t convenable ; l 'accident 
s u r v e n u devait donc ré su l t e r soit d ' une dessiccation 
insuffisante de la m a r c h a n d i s e avant l 'expédit ion, soit 
des mauvaises condi t ions dans lesquel les s'était effectué 
le t r anspo r t . 

P o u r complé ter ce sujet , nous engageons le lecteur à 
se r epor t e r à la page 193, où il est question des accidents 
que peuven t occasionner , lors d u cond i t ionnement , ce r 
ta ines soies noires . 

Dosage de la charge. 

Deux méthodes s'offrent à l ' expé r imen ta teu r pour d o 
ser la cha rge des soies te in tes . 

1° Enlèvement de la teinture. — Quand on ne possède 
a u c u n e indica t ion sur le fil éc ru , ou que la soie est sous 
forme de t issu, il n 'y a q u ' u n moyen de chercher à r é 
soudre le p rob l ème . On pré lève u n échant i l lon dont on 
p r e n d exactement le poids ; on le déteint , aussi b i en q u e 
poss ible , sans l ' a l térer , pu is on le lave, et on le laisse s é 
c h e r dans la salle où a été é tabl i son poids primit if ; enfin 
on le repèse . 

Si p est le poids pr imi t i f de l ' échant i l lon , p' celui de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' échant i l lon déte int , on t rouvera la cha rge p o u r 100 à 
l 'aide de la p ropor t ion su ivan te : 

p _ 100 + e 
p ~ 100 ' 

d'où 

c = 100 ̂ Y^-' ' (38) 

Une ébul l i t ion p ro longée avec d u bioxalate de p o 
tasse ou des t r a i t ements ré i té rés à l ' eau b o u i l l a n t e a i 
guisée d 'acide c h l o r h y d r i q u e et d 'acide oxa l ique , a l te r 
n a n t avec que lques b a i n s légers de ca rbona te de soude, 
suffisent en géné ra l p o u r en lever assez b i e n l a charge de 
la soie et r a m e n e r la fibre à u n e cou l eu r cachou clair . 
On n 'ob t i en t ainsi que des résu l ta t s approximat i f s , ,mais 
qui sont c ependan t p réc ieux dans cer ta ines c i rcon
s t ances ; p a r exemple c o m m e contrôle d ' u n e charge 
à minimâ. 

A supposer m ê m e que l 'on n e r e n c o n t r â t aucune 
difficulté à en lever la t e i n t u r e , on n ' a u r a i t j amai s la 
cer t i tude , d 'après l 'essai fait su r u n pet i t échan t i l lon , 
de pouvoir é tabl i r p o u r tou te la pa r t i e de soie u n e d o n 
née r i gou re us e men t exac t e , a t t endu que la charge se 
t rouve souvent assez i n é g a l e m e n t r épa r t i e s u r les éche -
veaux . 
/ E n m ê m e temps qu 'e l l e se dé te in t , la soie se dé

creuse aussi pa r ces t r a i t emen t s , de sorte q u e tout ce 
qu 'e l le pe rd n e représen te pas nécessa i rement la charge . 
Dans le cas des souples et des schappes p a r exem
ple , la fibre cont ien t ^encore, lors de la t e in tu re , soit 
la ma jeu re p a r t i e , soit u n e notable quan t i t é de son 
g rès . 

Le calcul p e r m e t de t en i r compte de l a cha rge indé
p e n d a m m e n t du g rès . 

Si la soie, au m o m e n t de sa mise en t e in tu re , contenai t 
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d'où 
. _ 1 0 0 100 p - (100 + n) p' m 

' ~ 1 0 0 (100 + n) p' ' (™> 

2° Comparaison des titres du fil avant et après la tein
ture. 

D ' u n e m a n i è r e géné ra l e , l o r squ 'on connaî t le t i t re 
d ' u n fil avant t e in tu re , i l suffit, p o u r dé te rmine r la 
c h a r g e , d 'é tabl i r l ' accroissement de poids qu ' a éprouvé 
l ' un i t é de l o n g u e u r de ce fil. Si L représente la l ongueu r 
a u k i l o g r a m m e , le poids de l ' un i t é de l ongueu r sera 
1 , 0 0 0 g r . 

L 
E n appe l an t L e et Lt les l o n g u e u r s au k i log ramme d u 

m ê m e fil non te int et te int , l ' accroissement du poids de 
l ' un i t é de l o n g u e u r sera représen té pa r : 

1000 _ 1000 
ht Le 

et l ' accroissement p o u r 100 sera fourni pa r la p ropor 
tion : 

1000  
Le _ I_00 

1000 _ 1000 ~~ ç ' 
Lt Le 

d'où 

c = 400 U 7 L ' . (40) 
Lt 

P o u r que ce résul tat p résen te u n e va leur sér ieuse, i l 
faut que la fibre n 'a i t pas éprouvé u n re t ra i t impor tan t , 
c o m m e cela a l ieu p o u r les cordonnets teints en n o i r 

encore n p . 100 de grès , la propor t ion ci-dessus devien
dra i t : 

P _ 100 + c 
, /. . n \ ~ 100 ' 

P V 1 + î ô ô ) 
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chargé . Ce re t ra i t est su r tou t sensible q u a n d la soie a été 
t rès - to rdue ; a ins i , nous l 'avons t rouvé de 7 et 8 p . 100 
dans u n co rdonne t trois bouts, niais il est r a r e qu ' i l a t 
teigne des l imi tes aussi cons idérables . 

La formule (40) p e r m e t de ca lculer la c h a r g e a d o n n e r à 
u n fil de t i t re c o n n u , pour lu i faire acqué r i r p a r la te in
t u r e u n e l o n g u e u r au k i l o g r a m m e d é t e r m i n é e . 

Réc ip roquement , elle offre le moyen de ca lculer la lon
g u e u r au k i l o g r a m m e que p r e n d r a i t pa r u n e charge d é 
t e r m i n é e u n fil de n u m é r o c o n n u ; on en dédui t en effet : 

_ 100 U .... 
- ÏUÛ+T ( 4 d ) 

Enfin elle donnera i t la l o n g u e u r a u k i l o g r a m m e d 'un 
fil avant t e in tu re , en supposan t connues la l o n g u e u r 
au k i l o g r a m m e d u fil te int et la p ropor t ion p o u r 100 de 
la cha rge , 

(100 + e) , 
u - u —îôô— w 

Des p rob lèmes de ce genre se p résen ten t j o u r n e l l e m e n t 
dans la p ra t ique . P o u r ce qu i est de la soie, si l 'on dési
gne pa r T et t les t i tres respectifs d u m ê m e fil après et 
avant la t e in tu re , la cha rge serait expr imée p a r : 

c = 100 1=-', (43 

d'où l 'on dédu i ra i t auss i : 

100 K 1 

_ 100 , T 

va leurs q u i peuven t s e rv i r à résoudre différentes questions 
de fabr icat ion. 
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Exemple. — Une t r ame t i t re 35 deniers avant la 
t e i n t u r e . Combien ti trcra-t-elle u n e fois chargée à 150 
p . 100? 

Il faudra recour i r à la formule (44). 
Comme d 'après l ' énoncé ¿ = 3 5 , c = 150, on aura : 

Méthodes scientifiques. — A côté des deux, méthodes 
q u e nous venons d ' examiner p o u r le dosage de la charge , 
et qu i reposen t , la p r emiè re su r u n e série de t ra i tements 
c h i m i q u e s , la seconde sur de s imples opérat ions de t i t rage, 
il en est d ' au t res , d 'une appl ica t ion moins facile, il est 
v ra i , ma i s qui p résen ten t de l ' in térê t , et n e sauraient 
ê t re passées sous s i lence. 

a) U n de nos chimistes les p lus éminents a songé 
à éva lue r la charge de la m a n i è r e suivante : 

On dose l 'azote de la soie à essayer ; on calcule , d 'après 
ce r e n d e m e n t , le poids co r respondan t de soie pure ou 
fibroïne, ce qui est possible , pu i squ 'on connaî t la com
posit ion é l émen ta i r e de cette subs tance , et on re t ranche 
ce poids de fibroïne de celui de l ' échant i l lon mis en expé
r ience ; la différence rep résen te les mat iè res é trangères 
ou la c h a r g e . 

Cette m é t h o d e fort ingén ieuse offrirait en main tes cir
constances u n degré de préc is ion tout à fait suffisant, 
c e p e n d a n t on ne s'en servi ra i t pas toujours avec avantage . 
E l l e suppose en effet que l 'azote dosé ne provient exclu
s ivement que de la fibre e l l e - m ê m e . Or il peu t ar r iver 
que la soie r en fe rme d ' au t res mat ières azotées qui 
v i e n n e n t fausser les résu l ta t s . Sans par le r de certains 
p rodu i t s t inc tor iaux de cette n a t u r e (carmin d ' indigo, 
cochen i l l e , acide p ic r ique , couleurs diverses dérivées de 
l ' an i l i ne , b l e u de P r u s s e , e tc . ) , q u i , v u l eu r faible p r o -
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(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXXIX, p. 94S. 

por t ion , n ' au ra i en t j a m a i s q u ' u n e inf luence assez r e s 
t re in te , il serai t à c r a ind re , si u n p rocédé de ce genre 
était exclus ivement employé p o u r l 'essai , qu ' o n n e c h e r 
chât à ajouter à la soie des subs tances dest inées à t rom
per l ' expé r imen ta t eu r . P a r exemple , en ce qu i concerne 
la soie no i re , le ni t rosulfate de fer, ut i l isé autrefois d 'une 
m a n i è r e si généra le c o m m e m o r d a n t , et q u i , depuis que l 
ques années , avait cédé la p lace a u x acétates de fer, 
pour ra i t b ien reven i r en vogue , p o u r le motif m ê m e 
qui l 'avai t fait re je te r , à savoir qu ' i l laisse toujours dans 
la soie, que lque soin q u ' o n met te à la l aver , u n e cer ta ine 
propor t ion d 'acide n i t r ique . . 

b) La seconde m é t h o d e , d u e à u n au t r e savant , con
siste en u n essai basé su r des propr ié tés phys iques . 

Voici dans quels t e rmes M. d u Moncel renda i t 
compte des observat ions qu i l ' on t condui t à la propo
ser (1) : 

« J 'examine dans cette note le pouvoir conducteur des 
tissus qui, étant tous plus ou moins hygrométriques, doivent 
fournir des effets de conductibilité très-variables, non-seule
ment suivant le degré de l 'humidité de l'air, mais encore aux 
différentes heures du jour auxquelles on les expérimente, 
et suivant la température ambiante. C'est pourquoi les expé
riences que l'on peut faire à cet égard exigent avant tout, 
pour pouvoir ôtre comparées les unes aux autres, la présence 
d'un hygromètre et d'un thermomètre . 

« Comme des corps de la nature des tissus ne présentent 
aucune rigidité, j ' a i dû faire mes expériences en interposant 
l'échantillon d'étoffe que je voulais essayer entre deux de 
mes électrodes de platine, de sorte que la résistance de ces 
échantillons était représentée simplement par leur épaisseur. 
Mes recherches se sont surtout concentrées sur les soieries, les 
laines, les toiles et les cotonnades. 

« Les soies et les laines m'ont donné des résultats auxquels 
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j'étais loin de m'attendre; car dans presque toutes mes 
expériences, faites à un degré d'humidité relativement faible 
(36° de l'hygromètre à cheveu), les étoffes de laine ont 
montré moins de conductibilité que les étoffes de soie. 
Parmi celles-ci, les soies noires ont donné des déviations 
galvanométriques tellement considérables, qu'on aurait pu 
croire à une erreur d'expérimentation, si je n'avais pas 
essayé un très-grand nombre d'échantillons. Ainsi plusieurs 
d'entre eux m'ont donné des déviations de 40°, alors que les 
soies de couleur laissaient le galvanomètre presque insen
sible. Celles de ces soies noires qui m'ont fourni les moin
dres déviations et qui étaient d'un prix élevé (de 16 à 20 fr. 
le mètre) en donnaient encore de 3 à 4°. 

« Conformément à la méthode que j'avais suivie dans mes 
précédentes recherches, j'ai desséché ces différentes étoffes, 
soit en les repassant entre deux feuilles de papier buvard 
avec un fer chaud, soit en les exposant à l'étuve, et je suis 
toujours arrivé à détruire immédiatement, par ce moyen, 
leur pouvoir conducteur ; mais il suffisait d'un séjour d'un 
quart d'heure dans une pièce un peu humide pour le leur 
faire reprendre, et, au bout de six heures de ce séjour, la 
soie qui avait donné 40° de déviation en fournissait une 
de 81°, et celle qui avait marqué 17° en indiquait 66. Les 
soies de couleur étaient loin de se comporter de la même 
manière après cette humidification, et les déviations qu'elles 
provoquaient variaient au plus de 15 à 20". Les laines su
bissaient l'action de l'humidité à peu près dans les mêmes 
proportions que ces dernières. 

« Il résulte donc de ces expériences que les étoffes de soie 
réputées isolantes sont loin de l'être et que, par un temps 
relativement sec, les étoffes de laine sont plus généralement 
isolantes que les étoffes de soie, du moins pour les courants 
voltaïques. La couleur ne semble pas, en effet, avoir sur les 
laines une action bien marquée. Maintenant, pourquoi les 
soies noires se comportent-elles d'une manière si différente 
des soies de couleur? » 

L 'auteur n'hésite pas à l'attribuer à ce que ces soies 
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sont chargées d 'une manière exagérée, p a r des sels de fer 
et du tannin, et il continue ainsi : 

« Or cette circonstance explique facilement les énormes dé
viations dont j'ai parlé, car les liquides sont, comme on le 
sait, d'autant plus conducteurs qu'ils contiennent en dissolu
tion plus de matières salines. Il arrive donc que la légère 
couche humide qui se trouve absorbée par la soie, venant à 
s'imprégner de ces matières salines, ou, ce qui revient au 
même, ces matières se trouvant imprégnées d'humidité par 
suite de propriétés hygrométriques qu'elles peuvent posséder 
déjà, l'étoffe se trouve pénétrée par une couche conductrice, 
dont le galvanomètre peut révéler le degré de conductibilité 
et, par suite, la richesse en matières salines. Avec les soies de 
couleur, on ne pratique pas la charge, parce qu'on ne connaît 
pas de procédés convenables pour y parvenir, et c'est pour
quoi les déviations qu'elles fournissent sur le galvanomètre 
sont généralement nulles par un temps relativement sec. 
Toutefois, pour les soies de couleur un peu foncée, on peut 
arriver à y fixer une certaine quantité de tannin ; mais la 
surcharge ne peut alors atteindre à plus de 10 p. 100 du 
poids de la soie cuite. En présence de ces résultats, je me suis 
demandé si l'emploi de ma méthode d'expérimentation ne 
pourrait pas être utile pour contrôler à priori l'importance 
de la surcharge, du moins pour les soies noires. Dans ce cas, 
il faudrait établir les relations qui peuvent exister entre ces 
surcharges et les déviations galvanomé triques et s'assurer 
même s'il n'existe pas dans ces effets de conductibilité d'au
tres causes que la surcharge. Dans tous les cas, il faudrait, 
pour avoir des résultats comparables, s'arranger à opérer 
dans un milieu maintenu à un degré d'humidité constant et 
à une môme température. » 

M. d u Moncel a expérimenté également su r des tissus 
de l in et de coton et il conclut ainsi : 

« Les indications galvanométriques sont si précises 
« p o u r ces différentes espèces de t issus, qu ' i l devient pos-
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« sible de d i s t inguer les étoffes de l a ine ou de soie dans 
« lesquel les il en t re d u coton ou d u fil. » 

L a m é t h o d e précédente offre au point de vue théor ique 
u n t r è s -g r a nd in térê t ; m a l h e u r e u s e m e n t el le ne semble 
g u è r e se p r ê t e r à des appl icat ions pra t iques , su r tou t à 
cause des difficultés que l 'on rencon t re à obteni r des 
condi t ions invar iables de t empéra tu re et d ' humid i t é . 

F I N 
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