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L ' A N N É E 

S C I E N T I F I Q U E 
ET INDUSTRIELLE 

( V I N G T • D E U X I È M B A.V.XKK) 

A S T R O N O M I E 

1 

Principaux faits astronomiques de 1878, — Petites planâtes. — 
Comètes. — Étoiles filantes. — Éclipses. — L'éclipsa du 29 juillet 
et les Tésullats de l'observation de ce phénomène céleste. 

Petites planètes. — Le n o m b r e des astéroïdes compris 
entre M a r s et J u p i t e r s'est encore a u g m e n t é en 1878. 

Lo 29 janvier , M . Pe r ro t i n a découvert u n e peti te p l a 
nète , à l 'Observatoire de Tou louse . Une observation du 
3 février a p e r m i s d 'en dédu i re lo mouvement d iu rne . 

A l 'Observatoi re de. Marse i l l e , M . Cottenot a t rouvé 
une pe t i te p l a n è t e , dont i l a d o n n é la posi t ion pour le 
2 février. Cet as t re , q u i est de 1 0 e g r andeu r , est le 1 8 1 " du 
g roupe . 

Découver te de deux pe t i tes p lanètes à l 'Observatoire 
d e P o l a , pa r M . Pa l i sa : l 'une à la date du 7 février, l ' au t re 
le 8 d u m ê m e mois . 

Découver te d 'une pet i te p lanè te , à Clinton, New-York , 

L'AIMÉE S C l t M î l I C I E . x x i ï . I 
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pa r M . P e t e r s . L ' annonce en a été faite par une dépêche 
reçue le 7 février. 

L e m ê m e as t ronome (M. Peters) découvrait encore à 
Clinton u n as téroïde de 10° g r a n d e u r , a ins i que le t é m o i 
gne u n e dépèche reçue le 3 m a r s . 

M . Knor re écrivait de Be r l in , le 2 m a r s , que M . Pa l i sa 
avait t rouvé u n s pet i te p lanè te , à l 'Observatoire de Pola , 
le 28 février. 

L e 6 avr i l , M . P r o s p e r H e n r y t rouvai t u n e peti te p l a 
nè te à l 'Observatoi re de P a r i s . El le est de 1 1 e g r a n d e u r . 
C'est la 186 e pe t i te p l anè t e . 

L a 187" pe t i t e p l anè t e a été trouvée pa r M . Coggia, le 
11 avr i l , à l 'Observatoi re de Marse i l l e . El le est de 10" 
g r a n d e u r . 

Une dépêche reçue le 27 j u i n annonçai t la découverte 
d ' une pe t i te p lanè te de 12" g r a n d e u r , faite pa r M . P e t e r s , 
à Cl inton. L 'observa t ion de cet astre datai t de la veille, 26. 

Le 18 sep t embre , M . P e t e r s t rouvai t une pe t i te p l a 
nè t e , à l 'Observatoire de Cl in ton. Cet as t re a été o b 
servé à Pa r i s p a r M M . H e n r y , les 20 et 21 s e p t e m 
b r e . 

L e 23 s e p t e m b r e , u n e pet i te p lanè te était découverte 
à l 'Observatoi re d 'Am-Arbor , pa r M . W a t s o n . Le m ê m e 
astre a été observé le 28 du m ê m e mois à P a r i s . 

M . P e t e r s découvrai t encore à Clinton deux pet i tes 
p lanètes (la 191" et la 192°). L ' annonce en était faite 
pa r deux dépêches reçues respec t ivement le 1 e r octobre . 
L ' a s t r e est de 10 e g r a n d e u r . 

Comètes. — U n e éphêmér ide d 'une comète notée I I , 
1873, a été é tabl ie pa r M . Schulhof, p o u r les mois de 
ju i l l e t , août , s e p t e m b r e et octobre 1878. 

L e 9 ju i l l e t , M . Mouchez , le nouveau d i rec teur de 
l 'Observatoi re de P a r i s , recevait u n e dépêche ainsi conçue : 
« Découver te pa r Lewis Swift, de Roches te r , d 'une g r a n d e 
et faible comète le 7 ju i l l e t 1878, à 2 h e u r e s , par 17 h . 
40 m . d 'ascension droi te et 18 de-gris de d ê c l k a i s a n 
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nord , avec u n len t mouvemen t vers le sud-oues t . N u l l e 
queue ou noyau, mais condensat ion cent ra le . » 

L a comète pér iod ique do T e m p e l a été observée à 
F lorence , par M . T e m p e l , le 19 ju i l le t , à 9 h . 30 m. à 
l 'Observatoire d 'Arcetr i . 

Une seconde observat ion de la m ê m e comète a été faite 
par M . W i n n e c k e , à S t r a s b o u r g . 

L a révolut ion do cette comète est de cinq j ou r s p l u s 
l ongue que ne le supposai t M . Schulhof; on sait que 
cette révolut ion est de p rès de 6 ans . 

La m ê m e comète , c ' es t -à -d i re la comète de T e m p e l , a 
été observée à l 'Observatoire de P a r i s , p a r M . P r o s p e r 
Henry . L ' as t re était très faible, rond , sans noyau appa 
ren t , avec un d iamèt re de 3 m i n u t e s envi ron . 

Etoiles filantes. — Les appar i t ions d'étoiles filantes 
deviennent r a res et pe rden t l eu r impor t ance comme 
p h é n o m è n e a s t ronomique . El les n 'on t r ien p résen té de 
par t i cu l ie r en 1878. Les p lu ies pé r iod iques de ces m é 
téores , dont on connaî t à peu p rès les appar i t ions , c 'es t -
à - d i r e qu i arr ivaient dans les mois d'août, et de n o v e m 
b r e , n ' on t r ien fourni d 'ex t raordina i re . I l y a certaine
m e n t décroissance dans l ' in tens i té généra le do ces p lu ies 
d 'é toi les . 

P a r m i les appar i t ions ignées que l 'on peu t r ange r 
dans la catégorie des bo l ides , se t rouve un météore noté 
le 22 j u i n , par M . Delahodde . A 8 h . 50 m . cet observa
teur vi t dans le ciel, par fa i tement clair , quo ique t endan t 
à l 'o rage , dans la direct ion oues t -no rd -oues t , environ 
à 75 ou 80 degrés au-dessus de l 'horizon, u n météore 
ascendant , qu i lançai t des é t incel les . On l ' aura i t p r i s p o u r 
une chandel le romaine vers la fin de son ascension. I l n ' a 
été vu que p e n d a n t 2 secondes , marchan t t rès l en tement , 
pa rcouran t u n arc de 5 degrés environ. Aucune étoile 
ho se mon t ra i t , à cause de la clarté du ciel, encore assez 
in tense . 

Eclipses. — Qua t re écl ipses, deux de Soleil ot doux 
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do L u n e , ont eu l ieu en 1878. L'Éclipsé par t ie l le de L u n e 
d u 12-13 août a été seule visible à P a r i s . Enco re a - t -
elle été impar fa i t emen t observée, à cause de l 'état du 
ciel . 

L 'éc l ipsé annu la i r e de Soleil du 2 février, visible dans 
l 'Aus t ra l ie , n ' a donné l ieu à aucune desc r ip t i on ; du 
mo ins r i en n 'es t pa rvenu à no t re connaissance su r ce 
p h é n o m è n e . 

U n des événements as t ronomiques les p lu s impor t an t s 
de 1878 a été l 'éclipsé totale de Solei l d u 29 ju i l le t , qu i 
é ta l invis ib le à P a r i s , ma i s qu i était visible dans l 'océan 
Pacif ique boréa l , dans le no rd -e s t de l 'Asie et d a n s 
l 'Amér ique du N o r d . 

C'est de l 'Observatoire d 'Am-Arbor , aux É t a t s - U n i s , 
q u e M . W a t s o n annonça que , p e n d a n t cette écl ipse, il 
avait observé u n as t re de 4 e g r a n d e u r , s i t ué à 2° du S o 
lei l , et qu ' i l croyait que cet as t re était t r ès p robab l emen t 
la p lanète Vulcain, ou l 'une des p lanètes poss ib les s i tuées 
en t re M e r c u r e et le Soleil , et dont L e Ver r i e r , à la sui te 
de ses calculs , avait affirmé l 'existence. 

D ' a p r è s ces données , M . Gaillot calcula une orbi te de 
cet te p lanè le h y p o t h é t i q u e . 

M . Swift, des É t a t s - U n i s , vit pendan t la m ê m e éclipse 
deux as t res dans le champ de son i n s t r u m e n t : l 'un 
étai t Q de l 'Écrevisse et l ' au t re u n as t re do 5 e g r a n d e u r , 
qu i était ce r ta inement une nouvel le p lanè te . 

M . W a t s o n écrivit u n e seconde fois, p o u r informer qu ' i l 
avait observé deux nouvel les étoiles le 29 ju i l le t , d u r a n t 
la total i té de l 'éclipsé : d 'où on a conclu que l ' un des deux 
as t res au moins était u n e p l anè t e inf ramercur ie l le . 

Te l est le r ésu l t a t définitif de ces dernières observa
t i o n s ; nous rev iendrons dans l 'art icle su ivant , avec les 
détai ls nécessa i res , su r cet i m p o r t a n t sujet . 

Quan t à l 'éclipsé e l l e - m ê m e , n o u s possédons des d é 
tails i n t é r e s san t s , donnés p a r M . A b b e . 

Cet a s t ronome , tombé sub i t emen t malade au sommet 
du pic P i k e , se fit por ter à L a k e - H d u s e , la veille du p h é -
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nomène . S o n at tent ion se fixa p r i n c i p a l e m e n t sur les 

rayons l u m i n e u x partant de la couronne . 

L ' a s t r o n o m e amér ica in n'avait a u c u n instrument , d ' o p 

t ique . I l examina pour tant l 'anneau b r i l l a n t , qu' i l c o n s i 

dère c o m m e la vér i table a tmosphère solaire . I l explora 

au moins six fois toutes les r ég io ns contournant le So le i l 

pendant les 161 secondes de la total i té de l 'éc l ipsé . L a 

lune paraissait entourée d'un a n n e a u b l a n c , b r i l l a n t , 

étroit, ayant au m o i n s 5 m i n u t e s de l a r g e u r . L a l u m i è r e 

de cet anneau et sa cou leur étaient u n i f o r m e s ; i l était 

continu et sans s tructure v i s ib l e . E n dehors de cet a n 

neau, i l n'y avait a u c u n e apparence de couronne c o n 

centr ique; u n ciel i m m a c u l é , d'un b l e u noir , entourai t 

cette lumière , q u e M . A b b e appe l l e maintenant la vraie 

couronne, ou l ' a tmosphère solaire . 

Vers la fin de la total i té , une b a n d e rose se mo ntra à 

la base d'un des rayons , q u i offraient le spectacle le p l u s 

r e m a r q u a b l e . Ces rayons formèrent 5 fa isceaux. L e pre 

mier avait une l o n g u e u r d'environ 6 d iamètres du d i sque 

éclipsé ; il se t ermina i t en pointe , ayant l 'apparence d'un 

tr iangle a l l ongé . Ce t t e forme était celle d 'un autre f a i s 

ceau, p e r p e n d i c u l a i r e au premier , mais a y a n t une é ten

due un p e u m o i n d r e . D e u x autres f a i s ceaux , formant 

de l'autre côté du d i s q u e c o m m e les p r o l o n g e m e n t s des 

précédents , a l la ient en s 'é largissant . L ' u n de ceux-ci 

était b i f u r q u é , i l cont inuai t le premier fa isceau. Ces 

rayons n'ont r ien de c o m m u n n i avec l ' a tmosphère , ni 

avec la l u n e , ni m ê m e avec le so le i l . A p r è s avoir n e t 

tement constaté q u e les axes et les bords étaient , d e u x 

à deux, les p r o l o n g e m e n t s les uns des autres , M . A b b e 

conclut qu'i l avait sous les y e u x deux fa i sceaux de l u 

mière fa ible , à p e u près à ang le droit l 'un sur l 'autre , 

rétrécis à u n e e x t r é m i t é , é larg i s à l 'autre , en raison de 

la perspect ive . 

L 'hypothèse la p l u s p r o b a b l e est que ce p h é n o m è n e 

était produit par l 'amas de__ météores qui dé termine les 

étoiles filantes en août et en n o v e m b r e . L e courant d'août 
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a p l u s i e u r s centa ines de mil les de l a r g e u r et d ' épa i s seur , 
et p lus ieurs mi l l ions de mi l les de l o n g u e u r ; u n tel cou
r a n t , s i tué en a r r ié re du Soleil et éclairé par lu i , réflé
chissai t vers l 'observa teur une faible l umiè r e uni forme, 
semblab le à celle des rayons de la couronne . Sur d ' a u 
t res poin ts de notre o rb i t e , ou su r u n au t re point de 
l 'orbi te de l ' amas , cette apparence peu t d i spara î t re . 

On pour ra i t t rouver dans cette théor ie l 'explication de 
n o m b r e u x cas de couronnes l u m i n e u s e s , d'épêes flam
boyan tes , de comètes que l 'on a aperçues , comme le r ap 
por te l 'h is to i re , p e n d a n t diverses écl ipses . 

L 'observa t ion de la m ê m e éclipse de Solei l , c 'es t -à-di re 
celle du 29 ju i l l e t 1878, qu i a donné l 'occasion de révéler 
l 'exis tence de la p l anè te Vulcain, annoncée par les cal
culs de Le Ver r i e r , a a m e n é des découvertes i n t é r e s 
santes su r la cons t i tu t ion du Solei l , et p e r m i s de donne r 
sui te aux recherches commencées , i l y a u n e dizaine 
d ' années , su r les enveloppes gazeuses de l 'as t re central 
de no t r e sy s t ème . 

M M . Draper , de N e w - Y o r k , écrivaient , le 20 ju i l le t , au 
Daily News : 

« L'éclipsé a été observée de la manière la plus satisfai
sante, à toutes les stations du nord et du midi. La couronne 
était remarquablement différente de toutes celles apparues en 
1869, 1870 et 1871 . Les observations de cette année tint mis 
en évidence les grandes variations qui surviennent dans l'at
mosphère extérieure du Soleil, suivant qu'il y a plus ou moins 
de taches sur son disque. La couronne était petite, lustrée et 
purlée ; les indications d'une s tructure bien définie étaient 
limitées à deux port ions; on a vu quelques longs rayons, et 
le professeur Newcomb, qui avait dressé un écran au sommet 
d'un grand poteau, croit avoir vu la lumière zodiacale s'éten-
dant à six degrés du Soleil. » 

M . D r a p e r et M . Lockycr ont ob tenu des p h o t o g r a 
ph ies du spectre de la couronne sola i re . Le spectre con
t i n u a été seul en reg i s t r é , et m ê m e dans les spectroscopes 
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ordinaires 1RS ra ies b r i l l an tes étaient to ta lement a b 
sentes . M . Lockyer n ' a pas vu d ' anneau . 

Ces par t icu la r i t és sont au tan t d ' indicat ions des p r o 
fonds changemen t s su rvenus , depu i s 1871, dans la cons t i 
tution du Soleil. I l est t r è s -p robab le que la subs tance qui 
donne na issance au spect re con t inu , n 'es t pas celle qu i 
p rodui t les ra ies . 

Les raies obscures de la couronne n 'ont p a s été vues . 
M. Young n 'a découver t , à Denver , aucune ra ie dans 
l 'u l t ra-violet du spec t re . 11 aura i t auss i ob tenu l ' image 
d 'un spectre con t inu . 

La polar isat ion rad ia le , observée en 1871, a été confir-
inée pa r M . Ho lden . 

M . Cb. M e o , de Barcelone , a pu suivre la p remiè re 
phase de l 'éclipsé, qu i était par t ie l le p o u r l ' E s p a g n e . 
Il a vu deux pe t i t s points brillants fixes sur le d i sque 
de la l u n e to ta lement obscurci . Ce fait avait déjà été 
signalé p a r lu i , lors de l 'éclipsé du 23 août 1877 ; 
mais alors M . Meo n 'avai t aperçu q u ' u n seul po in t 
br i l lant . M a l h e u r e u s e m e n t , u n n u a g e vint i n t e r rompre 
cette observat ion, en lui dé roban t la vue de l 'as t re 
échancré. 

La couleur de la par t ie a s sombr ie du d isque solaire a 
paru à M . Mon beaucoup p lus claire que lors d 'une 
éclipse totale. L a te in te paraissai t peu uniforme aux e n 
virons du contour c i rcula i re . L a par t ie éclairée du disque 
et celle noyée dans l ' ombre étaient séparées pa r une 
l igne ne t t emen t t r anchée . Vu dans la lune t t e , le globe 
de la lune figurait un g igan tesque œuf de P â q u e s qu 'on 
aurait b r u n i sur la moi t ié . 

A par t i r d u 35° environ de la t i tude sud, au fur et à 
mesure que la phase gagna i t , qua t r e poin ts p réc i s , d 'un 
noir floconneux, se mon t r a i en t de p lu s en p l u s d is t inc ts , 
et lo rsque l ' ombre eut envahi leur rég ion , et au delà, on 
les voyait se détacher encore ne t t emen t sur le fond rouge 
obscur du champ env i ronnan t . Cette observat ion i n d i 
querai t l 'existence su r le globe luna i re de gouffres et 
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cavités p lus énormes encore que celles qui f igurent s u r 

les cartes de no t re sate l l i te . 

2 

Le passage de Mercure sur le Soleil, le 6 mai 1878. •— Utilité de 
l'observation des passages de Mercure sur le Soleil. — Parallaxe. 
— Planète intramercurie.lle. — Particularités relatives à l'obser
vation du 6 mai ÎS^S. — Ses résultats. •— Passages antérieurs. — 
Observations du passage de 1878 faites en Amérique et en Europe. 

N o u s n 'avons r ien dit, dans la revue qu i p récède , de 

l 'observat ion du passage do M e r c u r e sur le Soleil qu i a 

eu lieu le fi mai 1878. C'est que cet événement a s t r o n o 

m i q u e a été le p lu s impor t an t de cette année et que 

n o u s devons, en conséquence , consacrer une étude spé

ciale à l 'h is to i re de ce p h é n o m è n e . 

E t d 'abord quel le u t i l i té p résen te , p o u r les p rogrès do 

l ' a s t ronomie , l 'observat ion du passage de M e r c u r e sur 

le Sole i l? 

E n p r emie r l ieu , cette observat ion peu t être u t i l e p o u r 

la dé te rmina t ion d e l à parallaxe solaire, qu i a p o u r con

séquence de fixer exactement la dis tance de la T e r r e au 

Solei l . 

Disons cependant que Mercu re est u n e p lanète trop 

pe t i te et t rop éloignée de nous p o u r que l 'observat ion 

de son passage sur le Soleil puisse servir b i en efficace

m e n t à cet te dé t e rmina t ion . L e passage de V é n u s sur le 

Soleil , observé en 1875, est d 'une b ien au t re impor t ance 

à ce poin t de vue. L e passage de M a r s p o u r r a i t servir 

éga lement à cette dé te rmina t ion , mais avec moins de 

sûre té que l 'observat ion du passage de V é n u s . 

On sai t q u e la mé thode de I la i ley p e r m e t de dédu i re 

des observat ions du pas sage de V é n u s s u r le Soleil la 

paral laxe solaire ou la d is tance de la T e r r e au Sole i l . 

Quan t à M e r c u r e , cet a s t r e , nous le r épé tons , est t rop 

p r è s du Soleil, re la t ivement à la distance où nous v e n 
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sommes nous -mêmes , p o u r pouvoir servir t rès u t i l emen t 
à la dé terminat ion de la paral laxe du Solei l . 

L 'observat ion du passage de M e r c u r e sur le Soleil 
in téresse les as t ronomes à u n autre point de vue . D ' u n 
grand n o m b r e de données concordantes Le Verr ie r a 
dédui t t héor iquement l 'existence d 'une p lanète nouvelle 
qui gravi terai t en t re Mercu re et le Soleil . Le passage de 
Mercure su r l ' as t re centra l peut j e t e r une vive lumiè re 
sur cette ques t ion , qu i était chère à l ' i l lus t re as t ronome 
récemment enlevé à la science. 

Mercu re est la p l anè te la p lus rapprochée du Soleil : 
sa distance moyenne du Soleil est de 15 mil l ions de l i eues . 
Gomme M e r c u r e est cons idérablement p lu s pet i t que le 
Soleil (plus pe t i t m ê m e que la Te r re ) , il ne peut écl ipser 
qu 'une très faible par t ie dit d i sque lumineux en p a s 
sant entre lu i et n o u s . Auss i , quand on observe u n p a s 
sage de Mercure su r le Soleil, ne voit-on au t re chose 
qu 'une pe t i te tache no i re , b ien ronde, s 'avançant u n i 
formément p e n d a n t les que lques h e u r e s que dure co p h é 
n o m è n e : ce qu i pe rmet de ne pas le confondre avec une 
tache solaire. 

C'est le 6 ma i 1878 qu ' a eu l ieu le dernier passage de 
M e r c u r e . Les as t ronomes de tous les pays accordent t an t 
d ' impor tance à ce p h é n o m è n e , que l 'Amér ique , l ' A n g l e 
te r re , la F rance , l 'Al lemagne , avaient envoyé des savants 
sur les po in t s du globe qu i se prê ta ient le mieux à 
l 'é tude du p h é n o m è n e , ou p lu tô t dans ceux où il se mon
trait pendan t toute sa durée . 

E n F rance , le min i s t re de l ' ins t ruct ion pub l i que e t 
l 'Académie des sciences avaient confié cette miss ion à 
M M . André et Ango t . Le p r e m i e r est professeur d ' a s 
t ronomie à. la Facu l t é des sciences de L y o n . 

Ces as t ronomes ont reçu à New-York le meil leur accueil . 
La Compagnie française t ransa t lan t ique s'est mont rée t rès 
l ibérale dans cette occasion. Nos savants ont obtenu à 
New-York l 'entrée en franchise de tous leurs i n s t r u 
ments , ainsi que leur l ibre"narcours sur tous les chemins 
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de fer qu i devaient les a m e n e r à Ogden et les r a m e n e r à 
New-York. L e gouve rnemen t de W a s h i n g t o n a mis à leur 
d isposi t ion l 'Observa to i re d 'Ogden , en prescr ivant la four
n i t u r e g ra tu i te de tous les objets nécessaires aux observa
t ions . U n fil t é l ég raph ique de W a s h i n g t o n à Ogden a dû. 
l eu r donner l ' heure , toutes les fois qu ' e l l e a été demandée . 
Enf in , les i n s t r u m e n t s p h o t o g r a p h i q u e s qu i avaient servi , 
en 1875, à l 'expédi t ion amér ica ine du passage de V é n u s , 
ont été confiés aux savants français pa r l 'Observatoi re de 
W a s h i n g t o n , p o u r qu ' i l s pussen t les comparer à ceux 
qu ' i l s avaient empor tés de F r a n c e . 

Avant d e pa r l e r des observat ions faites à New-York 
p a r M M . André et Ango t , il nous pa ra î t nécessaire de 
r appe l e r les r é su l t a t s des observa t ions du passage de Mer 
cure faites depuis la créat ion des observatoi res m o d e r n e s . 

L a p r e m i è r e observat ion du pas sage de M e r c u r e su r le 
Soleil fut faite à P a r i s , pa r Gassend i , le 7 novembre 1631, 
selon le vœu et l ' aver t i ssement de K e p p l e r ; car Kepp le r 
avait p réd i t ce pa s sage , et avait p u b l i é u n écrit sur ce 
sujet, l ' année p récéden te , qu i fut l ' a n n é e de sa mor t . 

U n second p a s s a g e de M e r c u r e su r le Soleil eut l ieu en 
1770. D ' h a b i l e s obse rva teurs , Schroter , H a r d i n g , e tc . , 
aperçuren t un pet i t po in t l u m i n e u x su r le d i sque obscur 
de la p lanè te . On p r i t ce po in t p o u r u n indice de volcan 
en ign i t i on . 

Bab ine t a raconté de cu r i euses pa r t i cu la r i t é s au sujet 
de l 'observat ion de ce m ê m e p h é n o m è n e faite à P a r i s p a r 
La lande . 

« Ce petit monde do Mercure s'est permis, dit Babinet, de 
donner de la tablature aux astronomes et aux mathématiciens 
qui ont voulu établir les formules de sa marche. 

a Lalande, le fameux astronome français, annonça une 
théorie de Mercure... 11 prédit, pour 1799, que l'on verrait la 
planète entrer sur le Soleil, le 7 mai, h telle heure, telle 
minute, l in nombreux public privilégié avait envahi l'Obser
vatoire. Pas de planète, pas de passage. La foule désappointée 
s'écoule... Or, dans la cour de l'hôtel de Cluny, le modeste 
Delambre était resté à la lunette Enfin, 'après plusieurs 
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quarts d'heure, le rond parfait du Soleil s'échancra d'un petit 
point noir à l 'orient. Ce petit point noir glissa silencieuse
ment sur le fond brillant de l 'astre, et après une traversée de 
plusieurs heures, sortit par le bord opposé, laissant Delambre 
seul en possession du fruit de sa persévérance. » 

Ainsi , La lande s'était t rompé dans ses ca lcu ls . 
Depu i s cet événement la théorie de M e r c u r e a été s in

gu l iè rement perfect ionnée p a r les ma thémat i c i ens et les 
as t ronomes . 

L ' avan t -de rn i e r passage de M e r c u r e s u r le Soleil a eu 
lieu le 5 novembre 1868. 

Les r é su l t a t s fournis pa r les observat ions de ce passage 
démont rè ren t que les différences en t re l ' heure annoncée 
et l ' heure du passage n ' é ta ien t p lus de p lus i eu r s qua r t s 
d 'heure ni m ê m e d 'une m i n u t e , mais des ins t an t s p r e s 
que in sens ib l e s . 

L e Verr ie r s 'était r e n d u à Marse i l le pour observer ce 
pas sage . D ' ap rès la note qu ' i l adressa à l 'Académie des 
sciences, la p lanè te était déjà entrée su r le d i sque du 
Soleil au m o m e n t du lever de cet a s t r e . L ' image de Mer
cure était t rès claire et sans p é n o m b r e . L a phase impor 
tante est celle du contact in t é r i eu r , au m o m e n t de la 
sor t ie . L 'observat ion faite par Le Ver r ie r donna 12 h . 
21 m. 4 s. 4 / 1 0 ; d'où l 'on conclut , en t emps moyen de 
Marse i l le , 9 h . 21 m . 35 s. 7/10; ce q u i correspond eu 
temps moyen de P a r i s à 9 h . 9 m . 18 s. 2 /10. I l n 'y 
avait q u ' u n e seconde d ' e r reur en t re le t emps calculé et le 
t emps observé. C'était u n degré d 'exact i tude auss i g rand 
que celui que l 'on avait ob t enu au passage du m ê m e ast re 
en novembre 1861. 

Une observat ion de ce p h é n o m è n e faite à D u n k e r q u e , 
par M . T e r q u e m , donna 9 h . 9 m . 19 s. 9 /10 ; la diffé
rence avec l 'observat ion p récéden te est très pet i te . 

A l 'Observatoi re do P a r i s , M . Vi l larceau, observan t 
au g rand équator ia l de Secré tan , vit M e r c u r e e x t r ê m e 
men t ondu lan t avec un contour mal défini et en touré d'un_ 
anneau s o m b r e ; «t cette apparence pers i s ta quand les-
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n u a g e s eu ren t complè tement d i s p a r u , car le b o r d de la 
p lanè te ne se m o n t r a j a m a i s b i en tranclié. L a moyenne 
des m e s u r e s du d iamèt re est de 9" 63/100. Les deux 
dern ie r s contacts furent observés à tous les i n s t r u m e n t s 
mis en faction, sauf à l ' équator ia l de G a m b e y . 

Voici les n o m b r e s o b t e n u s , en 1868, pa r M . Vi l l a r -
ceau, en t emps moyen de P a r i s , avec u n g ross i s sement 
de 163 fois : 

2° Contact i n t é r i eu r , 21 h . 9 m . 28 s. 9/10. 
2 B Contact extér ieur , 21 li. 12 m . 0 s. 5/10. 
M . Wolff ob t in t , p o u r les m ê m e s phases du p h é n o 

m è n e , 21 h , 9 m . 33 s. 8/10 et 21 h . 11 m. 59 s. 
8/10. 

C'est q u a n d il eut r econnu que le pér ihé l ie de M e r c u r e 
(c ' es t -à -d i re sa posi t ion la p l u s voisine d u Soleil , d a n s 
sa courbe annuel le) se déplaçai t de 43" , que L e V e r 
r i e r conclut à l 'existence d ' u n e ou de p lus i eu r s p lanè tes 
in t r amercur i e l l e s qu i sera ient placées entre Mercu re et 
le Solei l . On a vu p l u s h a u t que les tables de M e r c u r e , 
cons t ru i tes pa r L e Ver r i e r , ont donné u n e concordance 
parfai te en t r e la théorie et l 'observat ion. A u s s i le g r a n d 
a s t ronome n e douta i t - i l n u l l e m e n t de l 'existence d 'une 
ou de p lu s i eu r s p lanè tes p l u s rapprochées du Soleil que 
M e r c u r e . 

L e s per fec t ionements appor tés p a r Le Verr ie r à la 
théor ie de M e r c u r e , non-seu lement lu i ont fait prévoir 
l 'existence d ' au t res corps célestes p lu s r approchés du S o 
leil q u e cette p l anè t e , mais encore l 'ont condui t à uno 
conséquence impor t an t e : c'est que la para l laxe du Solei l , 
c ' e s t -à -d i re la distance de la T e r r e au Soleil , doi t ê t re 
modifiée. Cette d is tance , es t imée j u s q u ' i c i à 38 mi l l ions 
de l ieues envi ron , devra être d iminuée de p r e s q u e 4 m i l 
l ions de l i eues . 

Revenons à l 'observat ion du dern ie r passage de M e r 
cure , qu i a eu l ieu le 6 mai 1878. 

A l 'Observatoi re de M o n t s o u r i s , à P a r i s , le mauvais 
t emps cont rar ia beaucoup l 'observat ion qu i en fut faite. 
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Les épreuves p h o t o g r a p h i q u e s ne r éus s i r en t pas , mais 
M . Mouchez p u t ob ten i r l ' heure de l ' ent rée de la planète 
sur le d i sque du solei l , à 8 ou 10 secondes p r è s . 

A l 'Observatoi re de T o u l o u s e , M P e r r o t i n aperçut 
Mercure à 3 h . 17 m . 3 2 s. t e m p s moyen de son obser 
vatoire. M e r c u r e avai t déjà sens ib lement en tamé le 
d isque lumineux . L e second contact fut observé à t ra
vers les n u a g e s , à 3 h . 19 m . 5 2 s. On voyait au tou r de la 
planète u n e sor te d 'auréole obscure , r e s semblan t à une 
p é n o m b r e . 

M . Tacch in i , à P a l e r m e , observa assez b ien les deux 
premiers contacts . 

Dans d ' au t re s vi l les d ' I ta l ie lo t e m p s fut assez m a u 
vais p o u r empêche r les observa t ions . 

M . l ' ami ra l Serres a r e n d u compte de l 'observat ion du 
passage de Mercure faite à Pa i ta . Cette observation s'est 
effectuée dans des condi t ions très favorables. L 'heure 
des contacts a été dé t e rminée avec u n e précis ion sa t i s 
faisante ; de b o n n e s é tudes mic romét r iques ont été 
faites. Les officiers de la Magicienne ont r ivalisé de zèle 
dans cette é tude . 

M . Lamey r e m a r q u a cer taines déformat ions ; la p l a 
nète Mercu re lu i para issa i t ovale. 

M . A n d r é , professeur d ' as t ronomie à la Facu l t é des 
sciences de Lyon , avait é té , avons-nous di t ,envoyé par le 
min is t re de l ' i n s t ruc t ion p u b l i q u e à Ogden (Éta ts-Unis) 
pour observer le pas sage de la p lanète M e r c u r e . Les 
opérat ions p h o t o g r a p h i q u e s é ta ient confiées à M . Angot . 
M . André a adressé à l 'Académie des sciences, su r les 
résul ta ts de sa miss ion , u n r appor t q u e nous a l lons r é 
sumer . 

Le d i m a n c h e 5 m a i , dans l ' ap rès -mid i , le t e m p s , qu i 
s'était m a i n t e n u au beau depu i s u n e semaine , changea 
sub i t emen t . U n vent t rès fort couvri t lo ciel de n u a g e s , 
et le ba romèt ro ba i ssa cons idérab lement . L e s observa
teurs furent ob l igés de clouer les toi ts en toile de l eu r s 
cabanes d 'observat ion . I l t o m b a de la neige pendan t la nu i t . 
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L e lund i 6, à 4 h . du ma t in , le ciel se m o n t r a t rès p u r . 
Il n 'y avait p r e s q u e p lu s de vent et le mercure d u b a r o 
m è t r e avait m o n t é . M a i s , vers 6 h . et demie , le ciel se 
couvri t de nouveau , et u n e heure ap rè s la ne ige tomba 
pa r pe t i t s j locons. Cependan t la p lanè te fut ape rçue q u e l 
q u e s m i n u t e s après son ent rée su r le Soleil . A 8 h . , la 
ne ige t omba i t en abondance , le vent était v io lent ; c 'était 
u n ou ragan , non p l u s de sable comme la vei l le , mais de 
ne ige . Ce t emps déplorab le d u r a j u s q u ' à 11 h . 45 m . 

A la faveur d 'une t rouée qu i se fit dans les n u a g e s , 
M . Angot p u t p r e n d r e des p h o t o g r a p h i e s . Le t emps s'a
mél iora p e u à p e u , ma i s p e n d a n t tou te la d u r é e d u p a s 
sage le ciel ne fut j a m a i s q u ' à moi t ié dégagé . 

Ve r s 2 h . 45 m . , u n e g r a n d e êclaircie se d i r igea vers 
le Soleil ; le m o m e n t de la sortie approcha i t . L a por t ion 
du ciel en tou ran t le Solei l se ma in t i n t p u r e j u s q u ' a u 
momen t de sa sort ie de M e r c u r e ; et cette phase du phé 
nomène p u t être observée dans d 'excel lentes condi t ions . 
Ma i s , u n e m i n u t e ap rès l 'observat ion d u second contact 
de sor t ie , le Soleil fut de nouveau caché par les nuages . 
Le t ro is ième contact des deux as t res a été noté à 3 h . 
14 m . 32 s. et le qua t r i ème , celui de la sor t ie , à 3 h . 
17 m . 18 s. 

U n assez g r a n d n o m b r e de pho tog raph ie s ont été pr i 
ses , en employan t deux p rocédés différents. Des m e s u 
res précises p e r m e t t r o n t de se former u n e opin ion 
exacte sur leur va leur re la t ive . 

L e passage de M e r c u r e a été observé aux É t a t s - U n i s , 
à l 'observatoi re &'Hastings on the Hudson, dans des 
condi t ions a tmosphé r iques t rès favorables. L e profes 
seur D r a p e r était assis té de M M . Barke r , E d w a r d H o l -
den , J o h n D r a p e r et Danie l D r a p e r , aidé de sa femme. 

L e p r emie r et le deuxième contact , quo ique observés 
p a r u n ciel assez clair , n 'on t pas donné de résu l ta t u t i le , 
à cause des ondula t ions a t m o s p h é r i q u e s . Cependant la 
p remie r contact aura i t eu lieu à 10 h . 5 m . 29 s. ou 30 
secondes avant l ' heure p t é d i t e . 
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On a p r i s 20 pho tog raph ie s , 7 ayant mid i et 13 après 
midi . 

L 'observat ion finale a commencé à 5 h . 30 m. ; son 
bu t était d 'obteni r exactement les deux dern ie rs contacts . 
Les heures de ces contacts , t e m p s moyen de W a s h i n g 
ton, sont respec t ivement 5 h . 35 m. 33 ou 36 s. et 5 h . 
37 m . 45 s. ou 5 h . 36 m. et que lques secondes . 

La p lanè te n ' a p a s été vue , avan t le p remie r contact, 
projetée su r l 'enveloppe coronale du Solei l . On n 'a pas 
vu d ' a tmosphère au tour de la p lanè te , n i de poin ts lu 
mineux sur son d i sque , n i d 'apparences de m o n t a g n e s . 

L 'observat ion de ce m ê m e passage a été faite pa r beau
coup de personnes dans la m ê m e vil le. 

A Utica , le professeur P e t e r s , d'Ilarnilton-College, 
croit avoir découvert des ind ices de l ' a tmosphère de 
Mercure . 

Les observat ions dues aux as t ronomes du Brési l 
ont cela de pa r t i cu l i e r , qu 'e l les ont été faites d 'a 
près u n e nouvel le mé thode imaginée p a r M . E m m . 
Liais . 

L e ciel s 'est découvert j u s t e au m o m e n t où le p h é n o 
mène a commencé ; et les contacts ont p u être observés 
sur une g rande project ion, fournie pa r u n bel équa to -
rial , ayant un objectif de 25 cen t imèt res . L e gross isse
ment était p rodu i t pa r u n sys tème de ver res achromat i 
ques biconcaves , in te rposé avant le foyer. L a project ion 
donnée pa r cet appare i l m o n t r a i t , avec une g rande n e t 
te té , les bords des a s t r e s , et la issai t voir tous les dé ta i l s 
du point i l lé de la pho tosphè re . 

Les ins t an t s des contacts ont été notés avec une g rande 
exact i tude. Le mode d 'observat ion pa r project ion et la 
méthode de M . Liais ont p e r m i s de fixer t rès exactement 
lys posi t ions du soleil et de M e r c u r e pendan t toute la 
durée du pas sage . 

Cette m é t h o d e repose sur u n en reg i s t r emen t chronogra -
phique des pas sages des cordes d u soleil voisines des 
bords supé r i eu r et infér ieur de cet a s t re , et pa r des points 
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éga lement d i s tan t s de cercles t racés su r u n écran , et dont 
les in te rsec t ions avec la p lanè te sont auss i enreg i s t rées . 
L e s d i a m è t r e s de ces cercles sont donnés pa r des ang les 
enreg i s t rés de m ê m e ; les échel les l inéa i res sont a ins i 
mises de cô té , ce qui p rodu i t des images non déformées. 

L a méthode de M . Lia is est des t inée à l 'observat ion du 
prochain passage de V é n u s s u r le Solei l . Comme sa p r é 
cision para î t être g r ande , nous y r ev iendrons , q u a n d tous 
les détai ls qu i la concernent auron t été p u b l i é s . 

N o u s a jouterons q u e les p rocha ins passages de M e r 
cure auron t l ieu le 7 novembre 1881, le 9 mai 1891, le 
10 n o v e m b r e 1894 et le 4 novembre 1901 . 

5 

Les planètes intramercurielles. — Travaux de Le Verrier sur les 
planètes intramercurielles. — Calculs de 1859. — Travail de 187G. 
— Confirmation de l'existence de la planète intramercurielle par 
l'observation du passage d'un astre sur le Soleil pendant l'éclipsé 
solaire du 29 juillet 1878 faite à New-York. 

Le pub l i c savant ' app r i t avec la p lu s g r a n d e satisfac
t ion q u e * d a n s l 'écl ipsé de Solei l observée le 29 ju i l l e t 
1878 M . W a t s o n , d i rec teur de l 'Observatoi re d 'Am-Ar-
bo r (États U n i s ) , avait aperçu sur le d i sque du Soleil u n 
corps an imé d 'une g rande vitesse, ce qu i para issa i t j u s t i 
fier l 'exis tence de la p lanè te ou de l ' une des p lanè tes 
d e p u i s l o n g t e m p s annoncées pa r Le Ver r i e r , comme d e 
vant exister en t re le Soleil et M e r c u r e . Nous n 'avons pa r lé 
q u ' i n c i d e m m e n t de ce fait, dans la revue des événements 
a s t r o n o m i q u e s de l ' année , placée en tête de ce v o l u m e . 
N o u s avons à en t re r ma in t enan t dans les déve loppements 
de cet te ques t ion . 

P o u r faire comprendre l ' impor tance de l 'observat ion 
q u i a été faite du passage d 'un as t re au devant du Solei l 
p e n d a n t l 'écl ipsé ,du 29 ju i l le t 1878, il faut en t re r dans 
que lques explicat ions. 
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Tout le monde sait dans quel les circonstances extraor
dinaires se p rodu i s i t , en 1846, la découverte de la p l a 
nète N e p t u n e . Cette p lanè te , s i tuée aux confins du monde 
visible, fut découverte par L e Yer r ie r avec les seules 
données du calcul et s ans le secours d ' aucun i n s t r u m e n t 
d 'observation. L ' i l l u s t r e as t ronome i n d i q u a le point p r é 
cis du ciel où devait se t rouver , à u n j o u r donné , l 'as t re 
dont l ' existence lu i était révélée p a r des p e r t u r b a t i o n s 
d 'Uranus , j u s q u ' a l o r s inexpl iqnées . 

La pu i ssance de calcul qu i d i s t i ngua i t Le Verr ie r no 
devait pas en res te r là. Les mouvemen t s de toutes les 
planètes de no t re sys tème solaire sub i ren t l ' examen ana
lytique du successeur de Newton et de Laplace , et l eu r s 
mouvements furent rég lés pa r lu i avec u n e précis ion 
inespérée. I l résul te des nouvel les Tables dressées par 
Le Yerrier pour toutes les p lanè tes , que les p lus pet i t s 
écarts ne saura ien t m a i n t e n a n t passer i nape rçus , grâce 
à la r i gueu r des formules nouvel les , qu i é tabl issent p o u r 
des siècles, pour des mi l l i a rds d ' anuées , la marche 
exacte do tous les as t res de notre sys tème p lané ta i re . 

Pour donner une idée des exigences de Le Ver r i e r à 
l 'égard de la préc is ion qu ' i l su t é tabl i r dans l 'accord de 
la théorie avec les observa t ions , nous ci terons la p lanè te 
Mercure , qu i est , de toutes les p lanètes connues j u s 
qu' ici , la p lu s rapprochée du Soleil. M a l g r é tous ses 
efforts, L e Verr ie r n 'avai t p u faire accorder le m o u v e 
ment de M e r c u r e donné par les observa t ions avec celui 
qu i résu l ta i t de la théorie basée su r l ' exis tence des seules 
planètes au jourd 'hu i c o n n u e s . 

Quand n o u s pa r lons d ' un désaccord, i l faut s ' en t endre . 
La différence q u i existe en t re la pos i t ion rée l le de Mer 
cure et celle observée , n 'es t que de trente-deux se
condes par siècle! E n d 'au t res t e r m e s , il faut u n in 
tervalle de cent ans p o u r que les pos i t ions actuelles 
de la p lanète Mercu re théor ique et de la p lanè te Mercu re 
réelle diffèrent en t re elles de t r en t e -deux secondes. E h 
b i e n , cet é c a r t , cette divergence entre le mouvement 
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observé et le m o u v e m e n t calculé , L e Ver r i e r n ' admet t a i t 
p a s qu ' i l dût se p r o d u i r e . Il voula i t u n e exact i tude abso
l u e . I l voulai t q u ' a u bou t de cent a n s , de mille ans , la 
théor ie ass ignâ t exac t emen t , m a t h é m a t i q u e m e n t , la 
place occupée pa r M e r c u r e s u r la voûte céleste, sans 
e r r e u r a u c u n e . P o u r l u i , h a b i t u é à voir ses formules se 
conformer aux exigences de la précis ion des observat ions 
m o d e r n e s , u n e différence de t rente-deux secondes pa r 
siècle n e pouvai t p roven i r que d ' u n e cause pe r tu rba t r i ce . 
Cette cause , Le Ver r i e r la vit d a n s l 'existence d 'une ou 
de p l u s i e u r s p l anè te s i nconnues qu i sera ien t p lu s r a p 
prochées du Soleil que la p l anè t e M e r c u r e e l le -même. 

Ayant r e c o n n u , d ' a i l l eu r s , p a r des calculs appropr iés , 
q u e l ' hypothèse de l ' a u g m e n t a t i o n de la masse de V é n u s 
n ' exp l ique ra i t pas cette p e r t u r b a t i o n , L e Ver r i e r affirma 
ca t égo r iquemen t l 'existence do l ' as t re ou des as t res in t ra -
mercu r i e l s qu i , su ivant lu i , t roub la i en t le m o u v e m e n t de 
M e r c u r e , en déplaçant son pér ihé l ie d 'une quan t i t é très 
no tab le tous les cent ans , m a i s t rès pet i te tous les a n s , 
et qu ' i l n e pouvai t m e t t r e s u r le compte des e r reurs 
d 'observat ion . 

Ces cons idéra t ions acqu i r en t u n g r a n d poids à la 
sui te d 'une observat ion faite a u mois de m a r s 1859 par 
le docteur L e s c a r b a u l t . Cette observat ion m o n t r a posit i
vement q u ' u n e p lanè te avait effectué son p a s s a g e sur le 
d i sque du Solei l . On donna p a r ant ic ipa t ion à cette n o u 
velle p lanète le nom de Vulcain. 

C'est sur ce fait que L e Ver r i e r r ep r i t ses recherches , 
en 1859. I l affirmait que cette observat ion , due à u n 
ama teu r d ' a s t ronomie , étai t des p l u s sé r i euses , et qu 'e l le 
n e la issai t a u c u n doute dans son espri t s u r l 'existence 
d 'un Vulcain, au m o i n s . 

On n 'ava i t p l u s en tendu pa r l e r , depu i s cette époque, 
de p lanè te i n t r amercu r i e l l e , l o r sque , en 1876, Le Ver i .e i 
reçut la nouvel le q u e p l u s i e u r s obse rva teu r s habi les 
avaient revu su r le Soleil la p l anè t e observée par Les
carbaul t , ou u n as t re ana logue . 
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Le Ver r ie r n e m a n q u a pas cette occasion de r e p r e n 
dre son travail su r Vulca in . Depu i s 1859 , beaucoup 
d 'observ- ' ions avaient été pub l i ées s u r des passages 
d 'astres a u devant du Soleil . I l réuni t toutes ces obser 
vat ions, au n o m b r e d 'une t r en t a ine , et il en conserva c inq 
seulement , sauf à en r ep rend re p l u s t a rd u n p lu s g rand 
n o m b r e . 

Ces c inq observa t ions , qu i s 'accordent toutes p o u r 
représen te r , à u n demi-degré p r é s , le mouvement d 'une 
planète p l u s p r è s d u Soleil que M e r c u r e , sont les su i 
vantes : 12 m a r s 1849, par S i e d e b o t h a m ; — 20 mar s 
1862, pa r L u m m i s ; — 26 m a r s 1859, pa r Lesca rbau l t ; 
— 10 octobre 1802, pa r F r i t s c h ; — 20 octobre 1839, pa r 
Decuppis . 

Le Verr ie r avait calculé les é léments p robab les de l a 
planète qu i r épondra i t aux c inq observat ions p récéden tes . 
Il avait fixé proviso i rement la durée de la révolut ion de 
cette p lanète à 33 j o u r s , 225 d ix -mi l l i èmes de jou r . Sa 
distance au Solei l serai t à peu p rès la c inqu ième pa r t i e 
de celle de la T e r r e au m ê m e as t re , t and i s q u e celle de 
Mercure est à peu p r è s le double . 

E n prévis ion du passage de l 'as t re à chercher su r 
le Soleil , le 2 ou 3 octobre 1876, L e Ver r ie r avert i t tous 
les as t ronomes d 'ê t re su r l eu r s ga rdes . L e u r s r eche r 
ches lu ren t sans résu l ta t , ma i s les conséquences de la 
théorie et des observat ions citées p l u s hau t du ren t 
laisser le célèbre as t ronome français dans les mêmes 
convictions. 

La mor t es t venue enlever L e Ver r i e r à la science, 
sans qu ' i l a i t eu la satisfaction de voir définit ivement 
fixer la place de son as t re i n t r amercu r i e l , b i en qu ' i l 
ne doutât n u l l e m e n t d u succès des recherches u l t é 
r ieures . On voit au jou rd ' hu i combien Le Ver r i e r avait 

„ , ja ison d'affirmer l 'existence d ' u n e p lanè te i n t r a m e r c u -
riel le . E n effet, u n e nouvelle observat ion p robab le de la 
planète Vulcain a été faite par M . W a t s o n , d 'Am-Arhor , 
aux E t a t s - U n i s . Cet hab i le observa teur aperçu t , pendan t 
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l 'cclipsa totale de Soleil d u 29 ju i l le t u n astre de k' g ran
deur , s i tué à 2° d u Soleil . 

L 'étoi le la p lus rapprochée de cette posi t ion est celle 
de VEcrevisse, laquel le est de 5 e g r andeu r . Les observa
t eu r s amér ica ins ont donc été p l u s favorisés que n o u s , 
car les recherches faites jusqu ' ic i à l 'Observatoire de 
P a r i s n 'on t pas about i à faire apercevoir cet as t re , ma l 
gré les précaut ions qu i avaient été p r i s e s , dans cette i n 
t en t ion spéciale, par L e Ver r ie r , avant sa mor t . 

La Ver r ie r avait fait cons t ru i re , dans le terrain A r a i j o 

s i tué de r r i è re l 'Observato i re , u n g r a n d appare i l , à l 'aide 
d u q u e l il espérai t a t t é n u e r suffisamment la lumière du 
Soleil p o u r pe rme t t r e d 'explorer ses con tours , et d'y 
r e n d r e vis ible l ' as t re i nconnu qu ' i l savait devoir 
exister . L a malad ie v in t entraver les recherches de Le 
Verr ie r concernant la p lanè te i n t r a m e r c u r i e l l e ; mais 
la nouvel le observa t ion de M . W a t s o n consacre la gloire 
du g r a n d a s t ronome , q u i au ra découvert les p lanè tes 
s i tuées a.ux l imi tes de no t re sys tème sola i re , l 'une à la 
p l u s g rande dis tance du Solei l , l ' au t re à la d is tance la 
p lus rapprochée . 

Les lois de Kepp le r i n d i q u e n t que la rap id i té du m o u 
vement de ce corps célostedoi t être i m m e n s e , et expl iquent 
p a r conséquent la facilité avec laquel le il peu t échapper 
lors de ses p a s s î g e s au devant d u Sole i l . 

A son re tour de P é k i n , où il avait été envoyé p a r le 
gouve rnemen t des E t a t s -Un i s p o u r observer le passage 
de V é n u s , M . W a t s o n se r e n d i t à l 'Observatoi re de P a r i s , 
et i l se p r é sen t a lu i -même à M . L e Ver r i e r , qu i n e le con
naissai t p a s . Le Ver r i e r était su r tou t p réoccupé do l ' idée 
de convaincre u n observa teur auss i d i s t ingué de la néces
sité de consacrer u n e pa r t i e de son t e m p s à la recherche 
de Vulca in , et c'est en ra ison des r ecommada t ions de Le 
Ver r ie r que l ' a s t ronome amér ica in s 'est inqu ié té de la 
recherche de Vulcain p e n d a n t l 'écl ipsé solaire du 29 j u i l 
let 1878. 

M . W a t s o n s'est fait u n e spécial i té de la découverte 
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d e s p e t i t e s p l a n e t c s . i l est l ' au t eu r d 'un Tra i t é d ' a s t ro -
iiomie qui est fort es t imé en Amér ique , où il a obtenu 
plus ieurs édi t ions . 

Un habi le calculateur , M . Gail lot , qu i ass is ta i t Le 
Verrier depu i s seize ans dans ses t ravaux, a comparé 
l 'observation de M . W a t s o n à la posi t ion la p l u s p r o 
bable des orbi tes poss ib les dé te rminées pa r Le Verr ie r . 
Il a trouvé q u ' u n e de ces orb i tes s 'accordait assez b ien 
avec la posi t ion t rouvée le 29 ju i l l e t . I l en a m ê m e conclu 
une éphémér ide p o u r le mois d 'août . I l r é su l t e de cotte 
éphéméride que la p lanè te était à sa p lu s g rande d i s 
tance du Soleil le 5 août . Le l endema in , elle devait sa 
trouver à 38 m . de t emps , c ' e s t -à -d i re à 9° et demi en 
ascension droi te à l 'est du Soleil et à 2° au sud . Cette 
distance est assez g r a n d e pour qu 'on ait p u t en te r de 
l 'observer aux é longat ions su ivan tes , dans les localités 
convenablement s i tuées . 

Nous s igna le rons , à ce p ropos , une par t icu la r i té r e m a r 
quable , qu i a déjà été constatée p o u r les satel l i tes de 
Mars . C'est que la durée de la révolut ion du nouvel as l re 
autour du Soleil est p lus r ap ide que le mouvement de 
rotation du Soleil l u i -même sur son axe. E n effet, la 
durée de la révolut ion du nouvel astre serai t de v jng t -
quatre j ou r s seu lement , tandis que la d u r é e de la révo
lution du Soleil s u r son axe est de vingt-c inq j o u r s . 

M . G-aillot ne conclut pas l ' ident i té de la planète 
observée par M . W a t s o n avec celle dont Le Verrier 
a indiqué la m a r c h e . I l a s eu lemen t voulu m o n t r e r qu' i l 
n'y a aucune incompat ib i l i t é en t re J 'astre réel et l 'astre 
supposé . D ' au t r e s observa t ions sont nécessaires pour 
résoudre la ques t ion d 'une maniè re définitive. 

De tout cela i l r ésu l te que L e Verr ier a, le p remier , 
affirmé l 'existence de la p lanè te Vulcain. S'il n ' en a pas 
fixé théor iquement l 'o rb i te et sa posi t ion sur cette orbi te , 
c'est que l 'une et l ' au t re res ta ient i ndé te rminées , car il 
n 'existait q u ' u n e relat ion en t re la masse et la dis tance 
au Soleil , et il n 'y en avait aucune p o u r é tabl i r , à u n 
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m o m e n t donné , LA posi t ion de LA plané LE su r sa trajee-

toire . L e Ver r i e r n ' A p u se p rononcer n o n p lu s s u r la 

ques t ion de savoir s'il y aura i t u n e seule p lanè te , un 

seu l Vulcain, ou S ' i l n ' e n exis terai t pas p l u s i e u r s . 

D a n s le cas où il n ' ex i s te ra i t q u ' u n seul Vulcain ent re 

M e r c u r e ET le Solei l , sa masse devrai t être à peu p rès 

celle de M e r c u r e , p o u r p rodu i r e su r lo pé r ihé l i e de ce 

dern ie r as t re la légère pe r t u rba t i on sécula i re que nous 

avons s igna lée . 

4 

Les satellites de la planète Mars. — Observations nouvelles sur ses 
astres. •— Existence probable d'un essaim d'astéroïdes autour de Mars. 

L a découverte de deux satel l i tes de la p lanè te M a r s , 

faite aux E t a t s - U n i s p a r M . Ha l l , a été L 'événement 

scientifique de L 'année 1 8 7 7 . M a r s ÉTANT p l u s éloigné 

du Soleil que LA T e r r e , on devait pense r , p a r ana logie , 

q u e CETTE p lanè te étai t p o u r v u e de sa te l l i tes . Gomment 

se fait-IL donc que les lunes de Mars soient res tées si 

l o n g t e m p s i n a p e r ç u e s ? Gomment S E fait-i l que , depuis 

tant d 'années Q U E cette p l anè t e EST observée, p e r s o n n e 

n ' a i t sa is i , avant 1 8 7 7 , le mo ind re indice de corps dépen

dan t s de LA p l anè te M A R B ? C E q u i est encore p l u s s ingul ie r , 

c'est quo le p r inc ipa l satel l i te de M a r s n 'a i t pas été 

aperçu d a n s LA g r a n d e lune t t e do L'Observatoire de P a r i s , 

tandis Q U ' I L a été observé avec U N i n s t r u m e n t beaucoup 

mo ins pu i s san t , p a r M M . H e n r y , as t ronomes D U m ê m e 

observatoi re , U N E fois son existence reconnue aux É t a l s -

U n i s . 

Ce N ' e s t p a s , d ' a i l l eu r s , d ' au jourd 'hu i s eu lemen t que 

des recherches suiv ies , faites dans de bonnes condi t ions 

au tour de M a r s , N ' ava i en t about i À a u c u n résu l t a t . L a s -

sell avait déjà exploré, à Ma l t e , avec U N pu i s san t t é l e s 

cope, les rég ions avoisinant la p lanè te M a r s , dans LE b u t 
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même de rechercher si cet as t re n 'avai t pas un sa t e l 
lite ; et cet observateur n 'avai t r ien découvert . 

P o u r expliquer t an t d ' insuccès , on en est venu à s u p 
poser q u ' à l ' époque où Lasse l l faisait ses observat ions 
à Mal te , u n a n n e a u d 'as téroïdes pouvai t exister au tour 
de M a r s , et m a s q u e r a ins i les sa te l l i tes , p e r d u s dans 
la l umiè re diffuse de cet anneau . E n adme t t an t , en 
effet, l 'existence d ' un essa im de corpuscules disposés 
circulairemont au tou r de la p lanè te , des satel l i tes p l o n 
gés dans cet essaim sera ient invis ibles p o u r un obser^ 
vateur qu i ver ra i t l ' anneau p a r sa t r a n c h e , dans son 
épaisseur m a x i m u m . 

L 'hypothèse d 'as téroïdes c i rculant au tou r de M a r s sera 
bientôt , sans dou te , changée en réa l i té . E n effet, le 12 
septembre 1 8 7 8 , M . Newal annonçai t au Times qu ' i l 
venait de revoir , p o u r la t ro i s ième fois, la p lanè te M a r s 
entourée d 'une enveloppe b l anchâ t r e , à bo rds b ien dé 
finis, ayant u n d iamèt re égal à environ v ingt fois celui 
de la p lanè te . A u c u n doute n 'es t p e r m i s su r l ' exact i tude 
de ces observa t ions , car M . Newal observe , à Ga teshead , 
avec u n e lune t t e dont la pu i ssance n 'es t surpassée que 
par celle de l 'Observatoi re de W a s h i n g t o n , la p l u s g r a n d e 
lunet te a s t ronomique du monde . 

M . Lamey a r e m a r q u é , dans ses observa t ions faites à 
St ra sbourg , que M a r s laisse voir ses rayons équatoriaux 
s'évanouissant à une certaine distance de la planète, 

ce qui est b ien différent de l 'enveloppe c i rcula i re obse r 
vée par M . N e w a l , ma i s ce qu i t endra i t éga lement à faire 
admet t re un essaim d 'as téroïdes c i rculant au tour de M a r s . 

M . L a m e y a fort b i en vu , le 2 6 s e p t e m b r e 1 8 7 8 , 
une enveloppe b lanchâ t re au tou r de M a r s , semblab le à 

• celle dont M . Newal a donné la descr ip t ion . L e d iamèt re 
de cette enveloppe dépassa i t seize fois celui de la 
p lanè te . M a i s , p o u r la voir, M . L a m e y met ta i t en œ u 
vre un vrai tour de m a i n . 11 la issai t sort i r la planète du 
champ do son i n s t r u m e n t , et l ' enveloppe se montra i t su 
b i t emen t , lo r sque qua t r e secondes et demi environ s ' é -
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t a ien t écoulées depu i s la d ispar i t ion de l ' as t re . La durée 
de vis ibi l i té de cet appendice était de 1 3 secondes en 
moyenne ; sa d ispar i t ion avait l ieu b r u s q u e m e n t . 

On sera b ien tô t fixé su r cette impor t an t e q u e s t i o n ; 
m a i s , dès à p résen t , M . Lamey adme t qu ' i l est p e r m i s 
de poser l 'hypothèse d 'un anneau d'astéroïdes circulant 
autour de Mars. 

3 

Détermination de la longitude entre Paris et Alger. 

M M . L œ w y et Pe r r i e r ont p u b l i é u n mémoi re sur la 
détermination télégraphique de la différence de longi

tude entre Paris et Alger. 

U n e p r e m i è r e dé te rmina t ion résul ta i t des opérat ions 
exécutées par M M . S tephan et Lœwy, p o u r obteni r les 
deux différences d e . l o n g i t u d e en t re Pa r i s -Marse i l l e et 
Marse i l l e -Alger . Le travai l actuel est relatif, à la d é 
t e rmina t ion directe de cette dern iè re l ong i tude : 

La t é légraph ie é lect r ique a p e r m i s d 'ob ten i r u n résu l 
tat t rès exact. La long i tude dont il s 'agi t , r a m e n é e au 
mér id ien de Gassini, a été fixée à 2 m . 50 s. 3 6 5 , avec 
u n e e r r eu r p robab le de u n cent ième de seconde, en p lu s 
ou en m o i n s . 

6 

La lumière zodiacale de la lune. 

La l u m i è r e zodiacale solaire est u n phénomène assez 
r a r e , mais l 'existence d 'une l umiè r e de ce genre au tour 
de la L u n e avait encore été à pe ine i nd iquée . Ce p h é n o 
m è n e s'est p r o d u i t , il y a que lques années , à Cambr idge , 
et a été le s u j e t d ' une publ ica t ion faite, en 1 8 7 8 , pa r 
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M . Trouvelot , dans le Journal américain des Sciences 

et des Arts. 

L'au teur dit que dans la soirée du 3 avril 1 8 7 4 la 
lumière zodiacale était pa r t i cu l i è rement b r i l l an t e , s u r 
tout p rès de l 'horizon. E l le s'y mon t ra i t en forme de 
segment de cercle à contour ondu lé i r r é g u l i è r e m e n t , 
comme les rayons d 'une faible au ro re po la i re . L ' a igu i l l e 
de décl inaison ind iqua i t u n e très forte pe r tu rba t ion m a 
gnét ique à 9 h . 4 5 m . à C a m b r i d g e ; ma i s on ne voyait 
pas d ' aurore , ma lg ré les pronos t ics qu i cons is tent s u r 
tout dans le t r emblo t t emen t des images vues dans le 
télescope. E n effet, les m o u v e m e n t s de l ' a tmosphère e m 
pêchaient les observat ions au télescope. 

M. Trouvelo t vit une lumiè re conique é t r ange , q u i 
s'élevait ob l iquement du faîte d u toit du b â t i m e n t derr ière 
lequel la L u n e était cachée, a u n e élévation de 15 ou 20° 
sur l 'horizon. E n s 'é loignant du b â t i m e n t , cette l umiè re , 
qui r e s sembla i t à u n e queue de comète, devenai t de p lus 
en plus br i l lan te en se r app rochan t de l 'as t re et en s 'ap 
puyant sur son b o r d occidental . L a base de cette lumière 
avait une l a rgeu r au moins égale à celle de la l une , et 
son axe coïncidait à peu près avec l ' éc l ip t ique , en passant 
vers l 'ouest , u n p e u au nord de J u p i t e r . 

Après 15 m i n u t e s d 'une observat ion cont inue , on vit le 
phénomène s'affaiblir p rogress ivement , p o u r d i spara î t re 
complè tement , c inq m i n u t e s ap rès , dans la clarté du ciel. 
D'épaisses vapeu r s se mon t r è r en t ensu i t e , mais à onze 
heures le ciel redevin t p u r , et la L u n e se mon t r a br i l 
lante , en la issant encore voir son appendice l umineux et 
plus visible qu ' aupa ravan t . E n se plaçant convenab lement , 
l 'observateur vit u n appendice semblab le du côté or iental 
de la L u n e , exactement opposé à celui de l 'occident . 

Le zéni th seul p ré sen ta i t des s ignes d ' aurore boréa le . 
Des vapeurs l u m i n e u s e s s'y mon t r a i en t , p o u r se d i s 
soudre p r e s q u e auss i lô t . E l l e s p r e n a i e n t la forme de 
bandes r ayonnan t d u centre comme la couronne des 
aurores b r i l l an te s . A 11 h . 20 m . , on ne voyait p lus de 
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t races de vapeurs Lumineuses au zéni th, et les appendices 
luna i res n ' é ta ien t p r e s q u e p l u s visibles ; le ciel étai t 
res té clair . 

L a lumiè re zodiacale ayant été très b r i l l an te d a n s cette 
so i r ée , et les deux appendices l u m i n e u x q u i lu i r e s 
sembla ien t se t rouvan t dans le m ê m e p l an , il en résu l te 
que les deux p h é n o m è n e s para issent être du m ê m e 
ordre . 

D ' u n a u t r e côté, et c'est là l 'objet par t icu l ie r d u m é 
moi re de M . Trouvelo t , l ' apparence d ' aurore boréale qu i 
coïncida avec la var ia t ion d'éclat des mêmes a p p e n 
dices luna i res , i n d i q u e r a i t u n e l ia ison en t re ces deux ef
fets. Cette indica t ion est d 'a i l leurs confirmée p a r les 
observat ions su r la l umiè re zodiacale et sur l ' au ro re p o 
laire qu i ont été faites p e n d a n t les sept dern iè res a n n é e s . 
L a l umiè r e zodiacale était généra lement suivie d ' au rores 
po la i res . 

7 

Recherches nouvelles de M. Montigny sur la scintillation 
des étoiles. 

Le p h é n o m è n e de l a scint i l la t ion des étoiles a été 
expl iqué par Arago d 'une man iè re assez compl iquée . On 
sait que l ' i l lus t re a s t ronome a t t r i bua i t la sc in t i l la t ion 
aux interférences l u m i n e u s e s . Les opin ions va r i en t sur la 
confiance qu ' i l faut accorder à cette théorie p h y s i q u e . 

U n as t ronome de Bruxe l l e s , M . M o n t i g n y , s ' adonne , 
depu i s u n g r a n d n o m b r e d ' années , à l ' é tude de la sc in 
t i l la t ion s te l la i re . M . M o n t i g n y a découvert r é c e m m e n t 
l ' influence que la p lu ie exerce su r la sc in t i l la t ion . I l a 
m o n t r é que les étoiles sont sens ib lement p lu s b r i l l an tes 
q u a n d i l p leu t que lo r sque l 'a i r est sec, et que ce m ê m e 
p h é n o m è n e est beaucoup p lu s in t ense en hiver qu 'on é té . 

T o u r faire l ' é tude de la sc in t i l la t ion , M . M o n t i g n y 
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se sert d 'une lune t t e a rmée d 'un arc scintillomètre, qu i 
fait décrire u n e circonférence ent iè re à l ' image d 'une 
étoile. Le t ra i t c i rcula i re est divisé, dans le champ de 
l ' i n s t r u m e n t , en arcs d iversement colorés et qu i va 
rient sans cesse. C'est le n o m b r e de ces arcs qu i i n d i 
que, pour u n i n s t an t donné , l ' in tens i té de la sc in t i l l a 
tion, exprimée par le n o m b r e de changemen t s de cou
leur donné pa r l ' image de l 'as t re en u n e seconde de 
temps . 

Il faut r a m e n e r , p o u r toutes les étoi les , le n o m b r e o b 
tenu à la dis tance zénithale de 60°, parce que l ' in tensi té de 
la scintillation, croît avec la p roximi té de l ' as t re de l ' ho 
rizon. 

I l résul te des dern ières observa t ions de M . de M o n -
tigny que la cont inui té des p lu ies a u g m e n t e la va leur 
de la scint i l lat ion d 'une m ê m e quan t i t é p o u r toutes les 
saisons. 

Les étoiles don t les spectres sont caractér isés par des 
bandes obscures et des ra ies no i res , b r i l l en t moins que 
les étoiles à ra ies spectra les fines et n o m b r e u s e s , et 
beaucoup moins que celles dont les spectres n e p r é s e n 
tent que que lques raies p r inc ipa les . 

Le même lait caractér iserai t la scint i l la t ion de p lu s de 
cent étoiles examinées j u squ ' i c i . 

Les couleurs q u e l 'œil perçoit dans u n e lune t t e m u n i e 
du scinlillomètre, p e n d a n t l 'observat ion d 'une étoi le , 
sont o rd ina i rement le r o u g e , l ' o rangé , le j a u n e , le ve r t , 
le vert b leu , le b leu et le violet, couleurs qu i sont à p e u 
près celles dounées par le p r i sme . 

Ces couleurs va r ien t , m ê m e d a n s un seu l type , sous l e 
rapport de la te in te , de l 'éclat et de la fréquence re la t ive . 
Elles sont influencées p a r la t e m p é r a t u r e et l ' h u m i d i t é 
de l 'air, ainsi que pa r l 'é lévat ion de l 'é toi le su r l 'hor izon . 

Le p lu s g r a n d n o m b r e des couleurs perçues dans l a 
scintillation des étoiles sont des couleurs c o m p l é m e n 
ta i res , c 'est-à-dire d o n n a n t le b l anc p a r l eu r r é u n i o n , 
comme le croyait Arago 
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L a s c i n t i l l a t i o n d ' u n e é t o i l e n ' e s t p a s l a m ê m e p o u r d o s 

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

l a t i o n n e s e p r é s e n t e p a s a v e c l e s m ê m e s c a r a c t è r e s p o u r 

l e s d e u x y e u x d ' u n o b s e r v a t e u r . 

E n d i r i g e a n t l a l u n e t t e m u n i e d u scintillomètre s u r 

u n e é t o i l e d o u b l e , t e l l e q u e Castor, c h a q u e é to i l e - d é c r i t 

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

d e u x c o n t o u r s , t r è s r a p p r o c h é s , s e c o u p e n t s u i v a n t u n e 

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

e n d e s p o i n t s c o r r e s p o n d a n t s "des d e u x c i r c o n f é r e n c e s d é 

c r i t e s p a r l e s i m a g e s s t e l l a i r e s , e t i l s n e s o n t p a s t o u j o u r s 

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

m a r q u a b l e , p a r c e q u e d a n s l e c a s p a r t i c u l i e r d e Castor 

l e s d e u x é t o i l e s s o n t b l a n c h e s . 

D e s r é g i o n s d e l ' a i r t r è s v o i s i n e s p e u v e n t d o n c p r é 

s e n t e r d e s d i f f é r e n c e s d e c o n d i t i o n s p h y s i q u e s m o m e n 

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

l a s c i n t i l l a t i o n . 

8 

Le c e r c l e m é r i d i e n d o n n é à l 'Observatoire de Par i s 
par M. Bischof l ' sheim. 

P o u r f i x e r l a p o s i t i o n d e s a s t r e s a u m o y e n d e l e u r a s 

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

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

q u i s o n t l a l u n e t t e m é r i d i e n n e e t l e c e r c l e m u r a l . A l ' O b 

s e r v a t o i r e d e P a r i s , c e s d e u x i n s t r u m e n t s s o n t m a i n t e 

n a n t r e m p l a c é s p a r u n s e u l , q u i n e r é c l a m e q u ' u n o b s e r 

v a t e u r , a u l i e u d e d e u x . U n c e r c l e m é r i d i e n , d o n n a n t l e s 

d e u x c o o r d o n n é e s c é l e s t e s d ' u n a s t r e , e s t i n s t a l l é à l ' O b 

s e r v a t o i r e . 

C e b e l a p p a r e i l e s t d ù à l a g é n é r o s i t é d ' u n r i c h e a m a 

t e u r d e s s c i e n c e s , M . B i s c h o i f s h e i m . « C ' e s t a i n s i , d i t 

M . W o l f f , a u q u e l n o u s e m p r u n t e r o n s q u e l q u e s d o n n é e s 

SUT l e n o u v e l i n s t r u m e n t , q u ' a é t é i n a u g u r é e e n F r a n c e 
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une voie depuis l ong temps suivie en Angle te r re par les 
riches amis de l ' a s t ronomie . » 

M. Kischoffsheim doit éga lement doter le nouvel O b 
servatoire de Lyon d 'un i n s t r u m e n t ana logue . 

On se rappel le les déba t s auxque l s donna lieu , il y a 
quelques années , la r éorgan i sa t ion de l 'Observatoire de 
Paris . On renouvela , à cette occasion, les objections qu i 
avaient été formulées p l u s i e u r s fois contre l'édifice 
construit par l 'architecte P e r r a u l t , et on conçut le projet 
d'installer u n nouveau cercle mér id ien dans des cond i 
tions plus avan tageuses . 

Celui qui observe les as t res et les sui t dans leur m a r 
che, ne peut s'affranchir de l ' influence fâcheuse de la ré 
fraction, c 'est-à-dire de la déviat ion qu 'éprouvent les 
rayons lumineux qu i nous arr ivent d 'un astre en t raver
sant l ' a tmosphère . I l i m p o r t e donc de d i m i n u e r le p lu s 
possible cette cause d ' e r r eu r . P o u r cela on doit éviter les 
constructions mass ives , qu i r e t a rden t l ' é tab l i s sement de 
l 'équilibre de t e m p é r a t u r e entre les i n s t r u m e n t s et l 'air 
extérieur, c ' es t -à -d i re que l'on doit s 'établir , p o u r a ins i 
dire, en plein vont. C'est d 'après cette considéra t ion quo 
Je nouveau cercle mér id ien de l 'Observatoire de P a r i s a 
été placé hors d u massi f édifice de l 'Observato i re . On l 'a 
établi dans un pe t i t -bâ t imen t spécial , en tôle de fer. 

Au mil ieu d 'une pe louse de gazon se trouve u n e ca
bane, en t iè rement en tôle , don t le toit est formé de deux 
plaques, l esque l les , en roulant su r des gale ts , peuven t 
s'écarter l 'une de l 'autre et la isser ouverte toute la par t ie 
supérieure du b â t i m e n t . Les paro i s de la cabane mé ta l 
lique sont faites de deux enveloppes de tôle mince , dans 
l 'intervalle desquel les l 'a ir circule l i b r emen t , m a i n t e n a n t 
ainsi toutes les pièces à la t empé ra tu r e de cet a i r . I l y a, 
en ou t re , de la rges fenêtres , que l 'on peu t ouvr i r , 
de manière que l 'observateur et son i n s t r u m e n t soient 
dans les mêmes condi t ions que s'ils se t rouvaient en plein 
air. 

M. Wolff ne voit p lu s q u ' u n obstacle qu i puisse £ ' o p -
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poser à la perfection dos condi t ions d 'observat ion du nou
veau cercle m é r i d i e n . Ce sont les .beaux a rb res qu i font 
de la te r rasse de l 'Observatoi re u n magnif ique j a r d i n , 
ma i s qu i e m m a g a s i n e n t l ' a i r chaud p e n d a n t le j o u r , et le 
déversent l en t emen t p e n d a n t la n u i t . M . Wolff r é c l ame
ra i t donc la suppres s ion de ces a r b r e s ; ma i s nous s o m 
mes certain que ce vœu, par t rop a s t ronomique , ne sera 
p a s écouté. I l existe, il n o u s s e m b l e , d ' au t res obstacles 
que les a rb re s du j a r d i n à la préc is ion et à la ne t te té de 
l 'examen des as t res dans cet Observato i re établ i au mil ieu 
de P a r i s . N o u s avons déjà eu l 'occasion de faire ressor t i r , 
d a n s ce recuei l , les inconvénien ts inhéren ts à l 'Observa
toire de P a r i s dans son emplacemen t actuel , n o u s ne r e 
v iendrons pas sur cette ques t ion . 

Le cercle mér id ien , donné à l 'Observatoire p a r M . B i -
schoffsheim se compose de deux i n s t r u m e n t s r éun i s en 
u n seul, a insi que n o u s l 'avons di t . 

Q u a n d on examine le g r a n d cercle mér id i en , l ' ëqua to-
r ia l de l 'ouest , le g rand télescope, le nouvel i n s t rumen t 
de M . Bischoffsheim, tous sor t i s des a te l iers de M . E i -
chens , on comprend la révolut ion qui s 'est opérée depuis 
t ren te ans dans la cons t ruc t ion des i n s t r u m e n t s d ' a s t ro 
n o m i e . Au lieu d'êtro formés de pièces de lai ton l aminé , 
ra t tachées p a r de s imples vis ou m ê m e p a r des s o u 
d u r e s à l 'é ta in , les corps de lune t t e sont au jou rd ' hu i en 
fonte de fer. Bou lonnés su r des axes en fonte et acier , 
i l s ont u n aspect à la fois rohus te et é l égan t . L e s cercles 
sont en bronze , venus d 'une seule pièce à la coulée et 
p ro tégés contre toute déformation p a r de n o m b r e u x 
crois i l lons . L ' a r t de l ' i ngén ieur a été app l iqué à la con
s t ruc t ion des i n s t r u m e n t s a s t ronomiques , avec tous les 
avantages q u e donnen t le choix des métaux et l ' épa isseur 
des pièces, j o in t s à la précis ion que pe rme t d ' a t t e indre 
l ' emploi des machines-out i l s . 

Airy, d i rec teur de l 'Observatoire de Grreenwieh, i nau 
g u r a le p r e m i e r , vers 1847, cette t ransformat ion des 
i n s t r u m e n t s d ' a s t ronomie . E n 1863, Le Verr ier faisait 
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installer u n cercle mér id i en p l u s g r a n d que celui de 
Greenwich et dest iné auss i à l 'observat ion des pe t i tes 
planètes. Mais ces i m m e n s e s i n s t r u m e n t s avaient le défaut 
de ne pouvoir ê t re r e t o u r n é s . Les flexions que subi t 
nécessairement u n tel i n s t r u m e n t , dans chacune de ses 
positions, sont i n é g a l e s ; l ' observa teur doit les é tudier et 
les mesurer p o u r corr iger ses dé te rmina t ions . On a évité 
cet inconvénient d a n s le nouveau cercle de M . Bischoffs-
heim, car il est réversible, et pa r conséquent à l 'abr i 
do ces causes d ' e r reur . 

Brûnner const ru is i t , p o u r l a p remiè re fois, en 1852, 
de petits i n s t r u m e n t s portat i fs qui rempl i s sa ien t ces con
ditions, c 'est-à-dire qu i étaient réversibles. Ces i n s t r u 
ments, qui furent encore perfect ionnés pa r ses fils, pa r 
M. Rigaud et par M . E i c h e n s , sont ma in tenan t exc lus i 
vement employés dans les opéra t ions géodés iques . 
M. Eichens , cons t ru is i t , en 1868, p o u r L i m a , u n cer
cle méridien réversible. L a lune t t e avait 2 m , 3 0 do l o n 
gueur, et l 'objectif 20 cent imèt res d 'ouver ture l i b r e . Ce 
modèle perfect ionné est devenu le cercle mér id ien de 
Marseille et , p l u s r écemmen t , le cercle mér id ien de 
M. Bischoffsheim. 

En proie aux souffrances d e l à malad ie qu i devait l ' e m 
porter, Le Ver r ie r n e poussa pas aussi ac-tivement qu ' i l 
l'eût désiré les é tudes p ré l imina i re s du nouveau cercle 
méridien ; ma i s il est p robab le qu 'on va ma in t enan t s'en 
occuper, à l 'Observa to i re , avec u n zèle sou tenu , et que 
l ' instrument dû à la l ibéra l i té de M . Bischoffsheim ne 
tardera pas à servir aux t ravaux quo t id iens de l ' é t ab l i s 
sement. 
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L'Observatoire de Meudon et les découvertes d'astronomie physique 
dues à la photographie. 

N o s l e c t e u r s s a v e n t q u e M . J a n s s e n c o n t i n u e s e s é t u 

d e s c é l e s t e s s u r l a g r a n d e t e r r a s s e d e l ' a n c i e n c h â t e a u 

d e M e u d o n . N o u s a v o n s d é j à fait r e s s o r t i r , d a n s le v o l u m e 

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

p o u r r a i t re t i rer d ' u n e i n s t a l l a t i o n a s t r o n o m i q u e fa i te à 

l ' a b r i d e s i n c o n v é n i e n t s n o m b r e u x q u i s o n t i n h é r e n t s 

a u v o i s i n a g e d ' u n e g r a n d e v i l l e , t e l l e q u e P a r i s . L e s p r é 

v i s i o n s h e u r e u s e s q u e n o u s a v i o n s é m i s e s a u s u j e t d e 

l ' O b s e r v a t o i r e e n p l e i n a ir d e M . J a n s s e n , à M e u d o n , 

n ' o n t p a s tardé à s e r é a l i s e r . N o u s a v o n s , e n effet , à 

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

t o g r a p h i q u e d e l ' i m a g e d u S o l e i l . 

L ' O b s e r v a t o i r e , d i r i g é p a r M . J a n s s e n , e s t e n c o r e l o i n 

d e r é u n i r t o u t e s l e s c o n d i t i o n s n é c e s s a i r e s à u n b o n 

f o n c t i o n n e m e n t , o u p l u t ô t à u n f o n c t i o n n e m e n t c o m p l e t . 

L e s b â t i m e n t s affectés à l a p h o t o g r a p h i e offrent s e u l s 

u n e o r g a n i s a t i o n c o n v e n a b l e ; m a i s l ' o b s e r v a t o i r e l u i -

m ê m e l a i s s e b e a u c o u p à d é s i r e r . E n effet, l e s i n s t r u 

m e n t s d ' u n u s a g e j o u r n a l i e r s o n t i n s t a l l é s e n p l e i n a i r , 

a y a n t p o u r t o u t a b r i , c h a c u n , u n e s i m p l e c o u p o l e . Ce n e 

s o n t p a s là d e s c i r c o n s t a n c e s d é s a v a n t a g e u s e s ; a u c o n 

t r a i r e , l e s o b s e r v a t i o n s n e p e u v e n t ê t re e x c e l l e n t e s q u ' a u 

tant q u e la t e m p é r a u i r e à l a q u e l l e l e s i n s t r u m e n t s s o n t 

s o u m i s s ' é q u i l i b r e f a c i l e m e n t a v e c c e l l e d e l 'a ir e x t é 

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

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

d e s d ' u n i s o l e m e n t au m i l i e u d e la c a m p a g n e . L ' a n c i e n 

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

1. 21" Année, p a g e s 34 et s u i v a n t e s . 
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construction qu i pou r ra i t ê t re relevée à peu de frais et 
mise en état de servir de local à l 'observatoire, Une 
loi sera p rocha inement soumise dans cette in ten t ion à 
la Chambre des dépu tés . L a s i tuat ion de l 'observatoire 
de Meudon est except ionnel lement bonne . Loin dos 
fumées des u s ines , des t r ép ida t ions du sol de la cap i 
tale et de toutes les au t r e s circonstances q u i nu i sen t 
aux observations, i l est cer ta in que M . J a n s s e n se l iv re 
rait, avee les mei l l eures chances de succès poss ib les , à 
ses recherches d 'as t ronomie phys ique . Les communica 
tions faites en 1878 p a r ce phys ic ien à l 'Académie dès 
sciences pe rme t t en t de j u g e r ce q u e l 'on peu t espérer 
de ses t ravaux. 

L 'appl icat ion de la pho tograph ie à l ' as t ronomie s'est 
réduite jusqu ' i c i à ob ten i r des images sans l ' in tervent ion 
de la ma in du des s ina t eu r . M a i s l 'a r t pho tog raph ique 
s'étend p lus loin ; il p eu t p r é t e n d r e au jourd 'hu i à la 
découverte de p h é n o m è n e s i n t i m e s , molécula i res , q u e ne 
décèlent pas les yeux. On n 'avai t encore vu sur les 
photographies du soleil que les taches et les facules. Su r 
ces pho tograph ies , la surface de cet as t re mon t ra i t s e u l e 
ment des m a r b r u r e s , sans le m o i n d r e détai l des granu
lations qu 'on aperçoi t q u a n d on regarde le soleil dans 
les lunet tes et les té lescopes. On ne cherchait m ê m e pas 
à reproduire ces déta i ls si dél icats en t revus dans les c i r 
constances a tmosphér iques t rès favorables. 

M. J anssen a pensé q u e cette impui s sance avait sa 
source dans le mode suivi j u s q u ' i c i , et non dans l ' e s 
sence de la mé thode p h o t o g r a p h i q u e . I l a m ê m e reconnu 
que la pho tograph ie devait avoir su r l 'observat ion op t ique 
des avantages pa r t i cu l i e r s pour me t t r e en évidence des 
effets et des r a p p o r t s de l u m i è r e que la vue ne saura i t 
est imer. 

L ' image d u soleil est dans ce cas . Les vrais rappor t s 
l ' in tensi té l u m i n e u s e de ses diverses par t ies ne peuvent 
pas être pe rçus , les apparences ne répondent pas à la 
réal i té . De là les opinions si différentes qui ont éta 
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émises su r les formes et les d imens ions des g ranu la t ions 
et des pa r t i e s cons t i tu t ives de la surface solaire . 

Q u a n d l ' image p h o t o g r a p h i q u e est ob tenue dans des 
condi t ions bien réglées de l 'action de la l u m i è r e , elle est 
affranchie de" ces défauts ; elle exprime alors t rès approxi
ma t ivemen t les vrais r appor t s d ' in tens i té l u m i n e u s e des 
différentes pa r t i e s de l 'objet . 

P o u r réal iser u n résul ta t aussi précieux, i l faut que , 
p e n d a n t l 'act ion l u m i n e u s e , la couche sensible" res te à 
t rès peu p r è s semblab le à e l l e -même , ce qu i exige que 
la por t ion de la subs tance pho tog raph ique influencée p e n 
dan t toute la ' durée de la pose n e soit q u ' u n e faible 
pa r t i e de la quan t i t é qu i se t rouve su r la p l a q u e . 

I l s 'agit donc de doser r i gou reusemen t le t emps de l 'ac
t ion de la lumière , p o u r éviter la surprise pour les par t i es 
les p lu s b r i l l an tes du d i sque sola i re . L ' image p résen te ra 
a lors , non-seulement les détai ls dans l 'exact i tude de l eu r s 
con tours , mais elle nous in s t ru i r a auss i su r les r appor t s 
trèB r approchés de leurs vér i tables in tensi tés l u m i 
n e u s e s . 

N o u s passons sous si lence les moyens p r a t i q u e s dont 
se sert M , J a n s s e n p o u r doser a insi exactement la lumiè re 
dans ses appare i l s p h o t o g r a p h i q u e s . 

L e s pho tograph ies ob tenues p a r M . J a n s s e n m o n t r e n t 
la surface du soleil couver te d 'une g ranu la t ion généra le . 
M a i s , con t ra i rement aux idées reçues , ces é léments de la 
pho tosphère n 'on t pas la forme de feuilles de sau le , de 
g ra ins de riz, etc. D a n s les par t i es oq la g ranu la t ion est 
le mieux formée, les g ra ins p résen ten t des aspects t rès 
var iés , ma i s qu i se r appor ten t p l u s ou 'moins à la forme 
sphér ique Cette forme est d ' au tan t mieux a t te in te q u e 
l e s é léments sont p l u s pe t i t s . La variété des formes des 
é léments g r anu la i r e s mon t r e qu ' i l s sont cons t i tués p a r 
u n e mat iè re t rès mob i l e , qu i cède facilement aux actions 
ex té r ieures . 

Cer ta ines considéra t ions conduisent à admet t r e que les 
g ranu la t ions sont un état de la surface solaire très a n a -
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logue à celui de nos nuages a tmosphér iques , Ce sera ient 
des corps const i tués pa r u n e pouss iè re de mat iè re solide 
ou l iquide , nagean t dans u n mi l i eu gazeux. Les cou
rants ascendants gazeux empêchent l 'é ta t d 'équi l ibre de 
la couche formant la photosphère. Ces courants b r i s en t 
cette couche fluide, p o u r se faire j o u r ; d 'où résul te la 
product ion de ces é l émen t s , q u i ne sont que des fract ion
nements de l ' enveloppe pho tosphé r ique . Ces é léments 
tondent à p r end re la forme] sphé r ique . De là la forme 
globula i re , qu i correspond à^un équi l ib re relatif. M a i s 
cet état d ' équi l ibre individuel des par t ies est l u i - m ê m e 
assez r a remen t réal isé . E n des points n o m b r e u x , les cou
rants en t ra înent les é léments g ranu la i r e s , et l eur forme 
globulaire d ' équ i l ib re est al térée j u s q u ' à devenir mécon -
naissable quand les mouvemen t s deviennent p lus v io len ts . 

Ainsi , des m o u v e m e n t s ag i ten t i nces samment la couche 
gazeuse où n a g e n t les é l émen t s pho tosphé r iques : i ls 
divisent la surface solaire en rég ions de ca lme et d ' ac t i 
vité, en formant ce que M . Janssen appel le leréseaupho-
losphérique solaire. Dans les po in t s où r è g n e u n calme 
relatif, les m o u v e m e n t s empêchen t la d i spos i t ion des gra
nulat ions en coucha de niveau. C'est p o u r q u o i on observe 
un enfoncement de g ra ins au-dessous de la surface, et 
par sui te la g r a n d e différence d'éclat des g r a in s sur les 
images e l l e s - m ê m e s . 

La rareté relat ive des g r a i n s t rès b r i l l an t s mon t r e que 
l ' intensité l u m i n e u s e du soleil rés ide s u r t o u t dans que l 
ques po in t s de sa sur lace . Si cette surface étai t en t i è re 
ment recouverte des é léments g ranu la i r e s les p lu s b r i l 
lants , son pouvoir l u m i n e u x sera i t de dix à vfngt fois 
plus g r a n d . ' 

L a ques t ion si controversée de la var ia t ion l u m i n e u s e 
du soleil recevra donc que lques éc la i rc issements des faits 
observés pa r M . J a n s s e n . L e s taches solaires ne p o u r 
ront p lu s être regardées comme é tan t la cause pr inc ipa le 
des variat ions de la cha leur de cet a s t r e ; il faudra 
tenir compte du n o m b r e et d u pouvoir éclai rant , va r i ab le . 
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des g r anu l a t i ons . L e u r rôle p e u t devenir p r épondé ran t ; 

m a i s , en tout cas , il ne saura i t p l u s être nég l igé . 

1 0 

Un cratère nouveau dans la lune. 

On a s ignalé dans la l u n e , en 1878, l ' appar i t ion d ' un 
nouveau c ra tè re . Le docteur H e r m a n n Kle in , de Cologne 
l'a découvert dans la par t ie dés ignée , su r les cartes l u 
na i res , sous le n o m de Mare vaporum, u n p e u au nord 
ouest d u cratère d'Hyginus. Son aspect décèle u n e 
g rande et obscure profondeur . 

Ce cratère est ce r ta inement nouveau , car le docteur 
K l e i n avait souvent examiné cette rég ion , sans j a m a i s 
l'y avoir ape rçu . 

L e docteur Schmid t , qu i jou i t d ' une g rande répu ta t ion 
comme sé lénographe , ayant été informé de ce fait, a cer 
tifié q u ' u n pare i l cratère n e se t rouve dans a u c u n de 
ses n o m b r e u x dessin_s r ep rodu i san t cette région luna i r e . 
I l affirme éga lement qu ' i l n 'avait pas été s ignalé pa r 
Schroter , L i h r m a n n ou Mad le r , observa teurs q u i , comme 
on le sait, ont tous examiné so igneusement la m ê m e r é 
gion avec le beau télescope de Dorpa t . 

C'est au mois d 'avri l 1878 que le docteur Kle in a com
m u n i q u é sa découverte à la Sociétésélénographique.De-
p u i s cette époque , le nouveau cratère a été observé p a r 
des savants anglais qu i font de la lune u n e é tude s p é 
ciale . 

Le Mare vaporum est s i tué p rès du centre de l ' h é m i 
sphè re vis ible de no t re satel l i te . Les po in t s de cet te 
rég ion sont donc t rès peu affectés dans leur posi t ion pa r 
le phénomène connu sous le nom de libration. 

Cet tepor t ion de la surface l una i r e a été é tudiée j u s 
qu ' ic i avec le p l u s g rand so in , les cratères qu 'e l le r en 
ferme sont b ien connus . On sait que p lus ieurs n 'on t q u e 
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lo tiers en d iamèt re du cratère s ignalé pa r M . Kle in . 
Ce cratère est donc b ien rée l lement nouveau . I l prouve 
que les phénomènes volcaniques cont inuent de s 'exercer 
avec activité à la surface de no t re satel l i te . 

I l 

Création d'un Musée a s t r o n o m i q u e à l'Observatoire de Paris. 

M . Mouchez, d i rec teur de l 'Observatoi re de P a r i s , a 
eu l ' idée d 'o rganiser u n musée a s t ronomique , devant 
renfermer une collection d 'objets et "de tableaux relatifs 
à la science des as t res et à l 'h is toi re de l 'Observatoire de 
Par i s , depu i s sa fondation. 

Ces objets seront placés dans les deux grandes salles 
circulaires du p r emie r é tage, au jou rd 'hu i . v ides . 

Cette collection doit comprendre : 
1" Les por t ra i t s des as t ronomes et des savants qui ont 

i l lustré l 'Observatoi re de P a r i s ; 
2° Une collection de médai l les relat ives à l 'his toire do 

l 'astronomie et de l 'Obse rva to i re ; 
3° Une collection de dess ins , g ravures , pho tograph ies , 

représentant les corps célestes ou les phénomènes as t ro 
nomiques , tels q u ' o n les voit dans les p l u s pu i s san t s 
ins t ruments et te ls q u ' o n les a vus à diverses époques ; 

4° Enl in une collection des anciens i n s t r u m e n t s ayant 
servi aux recherches ou aux découvertes d a n s l ' a s t rono
mie et dans la 'phys ique du g lobe , avec indicat ion des 
savants q u i les "ont fait cons t ru i re et des t ravaux aux
quels ils ont se rv i . 

Les por t ra i t s des savants formeront u n e ga ler ie , à la
quelle concourra l 'Admin is t ra t ion des Beaux-Ar ts . Cette 
galerie de por t r a i t s est commencée , grâce à M . Bishoffs-
heim. Dans peu doit s'y t rouver le por t ra i t de Le Verr ie r , 
qui sera le dern ie r de la sér ie . Le p r emie r est celui de 
Louis XIV , fondateur de l 'Observatoire . 
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M É T É O R O L O G I E 

1 

La prétendue influence de la lune sur lo temps. — Mémoire de M. Faye 
sur la nullité d'action physique de notre satellite à l'égard do la 
terre. 

L a ques t ion de l ' influence de la l une su r le t emps a 
été approfondie pa r A r a g o . L e s p ré jugés qu i r égnen t gé
né ra l emen t concernant l ' influence de la l u n e su r no t re 
g lobe , avaient pa ru à cet i l lus t re phys ic ien d ignes d 'ê t re 
examinés de p r è s , et dans u n travai l spécial Arago e s 
saya de fixer exactement les idées à p ropos de cette 
ques t ion . M . Faye vient de r e p r e n d r e ce m ê m e sujet. I l 
a voulu p r o u v e r , p lu s p é r e m p t o i r e m e n t encore q u e ne 
l 'avait fait A r a g o , q u ' e n dépi t de l ' op in ion généra le , la 
lune est tout à fait i nnocen te du fait des c h a n g e m e n t s 
de t e m p s à la surface de la t e r re . 

N o u s rappe l le rons les faits invoqués p a r Arago dans 
la Notice qu i p a r u t en' 1833 dans l'Annuaire du Bureau 
des Longitudes, et nous donnerons u n r é s u m é du m é 
moi re de M . F a y e ; ma i s i l nous para î t u t i l e de j e t e r 
auparavan t u n coup d'oeil ré t rospect i f su r le de rn ie r 
siècle, p o u r faire conna î t re les idées q u ' o n t professées 
s u r cet te ques t ion les devanciers d 'Arago et de M . Faye . 

E n 1774, l 'Académie royale des sciences de Montpe l l i e r 
avait p roposé le sujet de p r ix su ivant : Quelle est l'in-
fluance des météores sur la végétation? Et quelles con

séquences pratiques peut-on tirer, relativement à cet 
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objet, des différentes observations météorologiques faites 

jusqu'ici ? 

L'abbé Toa ldo , de l 'Un ivers i t é de P a d o u e , r empor t a le 
prix proposé pa r l 'Académie do Montpe l l i e r . 

Le travail de l ' abbé Toa ldo est divisé en deux pa r t i e s , 
ainsi que l 'exigeait le p rob l ème p roposé . 

L 'au teur fait d 'abord r e m a r q u e r que les l abours mu l t i 
pliés ne sont avan tageux que lo r squ ' i l s 'écoule en t re eux 
un certain interval le de t e m p s . Dès que la por t ion de 
terre exposée à l 'a i r est b ien sa turée de ce que l ' au teu r 
appelle esprits végétaux, on la renverse , et l 'on expose 
à l'air une au t re por t ion , qu i reçoit u n e bonification s e m 
blable, et a insi de su i t e . L ' in terval le de t e m p s qu ' i l faut 
mettre entre les deux l abours est nécessa i re , selon Toa ldo , 
pour que l 'action luna i r e pu i s se se p r o d u i r e sur la t e r re 
végétale. 

L'abbé Toaldo reconnaî t que la raréfaction et la con
densation do l 'air sont la cause la p l u s généra le des ven ts . 
Il pense que les b o n s effets des vents sont p l u s nombreux 
que les mauvais effets. Les ven ts du nord fert i l isent les 
terres ; ceux de m e r t r anspor ten t au loin les vapeurs et 
les nuages , a ins i q u e les p lu i e s . Les vents décident de 
tous les météores . 
* A l 'égard do la p l u i e , n u l a r rosement artificiel, quelles 

que soient les p répa ra t ions q u e l 'on fasso sub i r à l 'eau, ne 
fait j amais au tan t de b i e n aux p lan tes q u ' u n e p lu ie m o 
dérée. Aucun t e m p s , dit Toa ldo , n 'es t p lu s favorable 
aux labours et aux semail les que ces mat inées où r è g n e 
un broui l lard épais et s t i l lant qu i b a i g n e doucement les 
sillons. L a végéta t ion n 'es t j a m a i s auss i v igoureuse q u e 
dans les t emps p luvieux , i égaux, orageux. 

Nous passons sous s i lence la sui te d u mémoi re de 
l'abbé Toaldo, concernant l 'ôtudo de la végéta t ion p r o 
prement d i te , parce q u e l 'on ne voit pas b ien ne t t emen t 
le rapport de cette ques t ion avec l ' influence l u n a i r e , et 
nous arrivons à la seconde pa r t i e , où l ' au teur aborde 
réellement le sujet proposé par l 'Académie de Montpe l l i e r . 
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D a n s ce t te s e c o n d e p a r t i e d e s a d i s s e r t a t i o n , T o a l d o 

é m e t l a p r é t e n t i o n d'avoir d é c o u v e r t la c a u s e g é n é r a l e d e s 

v a r i a t i o n s a t m o s p h é r i q u e s . I l t r o u v e ce t te c a u s e d a n s l e s 

p h a s e s d e l a l u n e . T o a l d o croi t q u e l a m a s s e d e n o t r e s a 

t e l l i t e e x e r c e u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l ' a c t i v i t é o u le ra

l e n t i s s e m e n t d e l a v é g é t a t i o n à l a sur face d e la t e r r e , et i l 

s 'efforce d ' a p p u y e r d ' a r g u m e n t s p l a u s i b l e s c e t t e o p i n i o n , 

a l o r s n o u v e l l e . 

C'est d o n c l ' a b b é T o a l d o q u ' i l f a u t c o n s i d é r e r c o m m e 

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

d e l ' o p i n i o n q u i a c c o r d e à l a l u n e u n e a c t i o n p o s i t i v e 

s u r l a v é g é t a t i o n t e r r e s t r e . 

C e p e n d a n t , m ê m e a u t e m p s d e l ' a b b é T o a l d o , ce t te 

o p i n i o n f u t v i v e m e n t c o m b a t u e . L a Q u i n t i n i e , a g r o n o m e 

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

l a q u e s t i o n d e s a v o i r s i l e s l u n a i s o n s ont q u e l q u e i n f l u e n c e 

s u r le j a r d i n a g e . I l se s e r a i t , d i t - i l , c o n f o r m é à u n u s a g e 

q u ' i l t r o u v a i t é t a b l i , a u cas où i l l u i aura i t p a r u u t i l e . 

M a i s , t o u t ce q u e d e l o n g u e s , d e f r é q u e n t e s et d ' exac te s 

o b s e r v a t i o n s , l o n g t e m p s s u i v i e s , a p p r i r e n t à n o t r e a g r i 

c u l t e u r , fut s i m p l e m e n t q u e « ce s o p i n i o n s s e s o n t q u e 

d e v i e u x d i r e s de j a r d i n i e r s m a l h a b i l e s » . 

« Ils ont cru par là , dit La Quintinie , n o n - s e u l e m e n t mettre 
à couvert leur ignorance à l 'égard des principaux points du 
jard inage , mais en m ê m e tempa i ls on t espéré acquérir , par 
ce jargon , quelque croyance auprès des honnê te s g e n s qui 
n 'entendent r ien à l 'agriculture. En effet, greffez, en quelque 
t e m p s de la lune que ce soi t , pourvu que v o u s le fassiez 
adroi tement , dans l e s sa isons propres à chaque greffe, et sur 
des sujets convenables à chaque sorte de fruits, les p ieds étant 
b o n s e t bien d i sposés , en sorte qu'il n'y ait ni trop ni trop 
peu de sève, et qu'ils ne so ient ni trop forts ni trop faibles : 
v o u s réuss irez certa inement , au m o i n s dans le p lus grand 
nombre des cas . 

« On peut de m ê m e semer e t planter toutes sortes de 
gra ines ou de plants dans un quartier quelconque de la lune . 
Le succès sera le m ê m e , pourvu que la terre soit bonne , bien 
préparée, que l e s s e m e n c e s et l e s plants ne soient pas dèfec -
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tuera et que la saison ne s'y oppose pas. Le premier jour de 
la lune comme le dernier sont également favorables. » 

Ainsi , l ' abbé Toa ldo avait rencont ré des incrédules 
parmi ses con tempora ins , et ses opinions étaient loin 
d'être acceptées comme ar t ic les de foi. L e vulga i re seul 
accordait u n e g rande valeur aux influences luna i r e s . 

Nous ar r ivons au travai l d 'Arago , p u b l i é , comme nous 
l'avons di t , en 1 8 3 3 . 

Arago reconnaî t q u e la l une exerce sur l ' a tmosphère 
terrestre u n e cer taine act ion, mais il ajoute que cette 
action est t rès faible. C'est ce qu ' i l dédui t du r a p p r o 
chement d 'un g rand n o m b r e d 'observat ions b a r o m é t r i 
ques. Si l 'on admet qu ' i l existe u n e marée, atmosphé
rique, c 'est-à-dire que la lune at t i re l ' a tmosphère aér ienne 
do notre g lobe , comme elle a t t i re l 'eau de l 'Océan, cette 
marée atmosphérique, en supposan t qu'el le fût régie par 
les mêmes lo is , n ' au ra i t q u ' u n e valeur insens ib le . 

L'action la p lu s na tu re l l e que la lune puisse exercer 
sur notre a tmosphère doit consister dans l 'a t t ract ion. 
Elle doit être ana logue à l 'action que p rodu i t le soulève
ment de la m e r , c ' es t -à -d i re les m a r é e s . M a i s , outre que 
cette action est t rès faible, e l l e conduira i t à des résul ta ts 
entièrement contrai res aux changemen t s de t emps o b 
servés et aux idées reçues . P e r s o n n e ne croit, en effet, • 
que les changements de t e m p s coïncident avec l 'époque 
des marées . 

L 'a t t ract ion étant é l iminée comme cause de l 'action lu 
naire, il res te ra i t , pour expl iquer cette act ion, les é m a 
nations l u m i n e u s e s ou obscures de la l u n e . Mais cette 
hypothèse est condamnée p a r les faits. I l faudrait admet t re 
que la mat iè re lancée de la l une vers l a t e r re possède l a 
propriété d ' e m b r u m e r u n e a tmosphè re sere ine et d 'éclair-
c i rune a tmosphère n u a g e u s e . Cette idée n 'es t pas sou te 
n a n t . 

Toutes les au t res influences a t t r ibuées à la lune n 'on t 
pas p lus de valeur q u e cel les que nous venons de ci ter , 
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42 L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . 

d 'après A r a g o . Auss i n o u s d i spense rons -nous de les pas

ser en r e m e . N o u s c i te rons cependan t , à ce p ropos , un 

passage in té ressan t d ' u n mémoi re d ' O l h e r s , as t ronome 

a l l emand de no t re siècle, qu i exerçait la médec ine avant 

de s ' adonner exclus ivement aux t ravaux astr-onomiques. 

« L ' expé r i ence n e p r o u v e n u l l e m e n t , d i t Ü l b e r s , u n e influence 
p a r t i c u l i è r e d e s p h a s e s de la l u n e s u r l ' o r g a n i s a t i o n a n i m a l e . 
P e n d a n t m a l o n g u e p r a t i q u e d e la m é d e c i n e , j e n'ai j a m a i s 
a p e r ç u a u c u n e r e l a t i o n e n t r e le c o u r s de la l u n e et les m a l a 
d ies . .1 N é a n m o i n s , je n e v o u d r a i s p a s n i e r , c o n t r e t a n t d 'ob
s e r v a t e u r s a n c i e n s , t o u t e in f luence de la s i t u a t i o n de la l u n e 
p a r r a p p o r t a u so le i l , d a n s q u e l q u e s m a l a d i e s r a r e s . P a r m i 
tous les i n s t r u m e n t s q u e n o u s p o u v o n s e m p l o y e r p o u r r e c o n 
n a î t r e des a g e n t s de la n a t u r e , d ' a i l l eu r s i m p e r c e p t i b l e s , los 
nerfs s o n t lea p l u s s e n s i b l e s , c o m m e M. de L a p l a c e l'a r e m a r 
q u é avec raison, et l e u r s e n s i b i l i t é est s o u v e n t exa l tée p a r la 
m a l a d i e . E n g é n é r a l , il f au t l i r e avec une g r a n d e méf iance 
les a u t e u r s qui r a p p o r t e n t t a n t d e choses sur l ' in f luence des 
p h a s e s l u n a i r e s d a n s les m a l a d i e s . 11 eu e s t ici comme, des 
r e v e n a n t s : on n e les voi t que l o r s q u ' o n y c ro i t . 

Telles sont les opin ions q u i ont régné j u s q u ' à nos jours 

concernant l ' influence que la l u n e peu t exercer su r la 

terre . L a ques t ion para i ssa i t résolue dans u n sens n é g a 

tif; mais u n ensemble de p reuves p lu s directes et p lus 

démonst ra t ives était nécessa i re . C'est ce b u t q u e s'est p r o 

posé M . Faye dans le m é m o i r e q u ' i l a p résen té en 1 8 7 8 

à l 'Académie des sciences. 

Dans ce t ravai l , M . Faye veu t d é m o n t r e r q u ' e n dépi t 

do l 'opinion généra le « la l une est tout à fait innocente 

des c h a n g e m e n t s de t e m p s » . 

Beaucoup de pe r sonnes d i sen t : « Le t e m p s est affreux; 

toujours des b o u r r a s q u e s , tou jours d e la p l u i e ! H e u r e u 

s e m e n t , n o u s t ouchons à la fin de la l una i son . L e t e m p s 

changera à la l une nouvel le . » 

L a même croyance existe chez les mar in s de l a p lupa r t d e s 

n a t i o n s . Beaucoup de météoro log is tes pensen t de m ê m e . 

Que lques phys ic iens r a i sonnen t avec p lu s de log ique . 
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Pour reconna î t re , d i s e n t - i l s , si la lune règ le ou non le 
t e m p s , i l suffit de rechercher s i les c h a n g e m e n t s de 
temps coïncident , ou non , avec les phases de la l u n e . 

Or, la ques t ion ainsi posée a été examinée et résolue 
contre l 'activité de n o t r e sa te l l i te . O n invoque , à l ' appu i 
de l ' influence l u n a i r e , ce fa i t , q u e cer ta ines pe r sonnes , 
qui avaient le p lus g r a n d in té rê t à n e p a s se t romper , 
ont a d m i s , c o m m e règ le de condui te , l ' influence de la 
lune sur-le tenrps . Te l s sont les généraux d ' a rmée p rê t s 
à en t reprendre u n e expédi t ion qu i échouerai t pa r la p lu ie 
ou le mauvais t e m p s . On cite, comme exemple de ce cas, 
la conduite cri t e m p s de g u e r r e du général B u g e a u d *. 
• Ce généra l avait u n e règ le à l a q u e l l e i l accordait u n e 
confiance abso lue , et qu ' i l formulai t en ces t e rmes : « Le 
temps se compor te onze fois sur douze, p e n d a n t toute la 
durée de la l u n e , comme i l s 'est compor té le c inquième 
jour, si le s ixième jou r le t e m p s est res té le m ê m e qu 'au 
cinquième; et neuf fois sur douze C o m m e le qua t r i ème jour , ' 
si le sixième r e s semble au qua t r i ème . » J a m a i s , d i t -on , le 
général B u g e a u d n e se décida à en t r ep rendre , e n Afrique, 
une] expédition que lconque avant d'avoir é tudié l 'état de 
la lune et de ses p h a s e s . 

M . Faye réfute t rès ne t t emen t l ' a r g u m e n t e m p r u n t é 
aux opinions météoro logiques de B u g e a u d . L 'h i s to i re 
n o u s a p p r e n d , d i t M . F a y e , que cer ta ins généraux r o 
mains n ' au ra i en t p a s osé commencer u n e en t repr i se sans 
avoir consulté l e s ent ra i l les des v ic t imes ou la maniè re 
dont l e s pou le t s sacrôa se j e ta ien t sur l eu r g r a i n . Le gé
néral B u g e a u d obéissai t à u n p r é j u g é du m ê m e gen re . 
L 'opinion, et m ê m e les v ic to i res , des généraux les p l u s 
illustres, ne p rouven t r ien en cer ta ines occasions: 

Dans l ' é ta t actuel de la science, on s 'accorde généra le 
m e n t , su r tou t dans le p u b l i c é t ranger aux sciences, à at
tribuer à la l une u n e cer ta ine influence su r le t e m p s , 
sans pouvoir préc iser exactement c e t t e inf luence."Mais , 

1. Voir la 5* Année Scientifique (1860), pages 77-80. 
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di t M . F a y e , c'est l ' honneur de nos sociétés civilisées do 
faire finalement céder devant la vraie science les préjugés 
les p lu s invé té rés du p u b l i c . Seu lemen t , ce ne sont pas 
tou jours les con tempora ins , mais l eu r s successeurs , qui 
acceptent la vé r i t é . M . Faye examine alors comment la 
l u n e , ce globe m o r t , ce cadavre que la te r re t ra îne après 
e l le , pou r ra i t r ég le r le t emps par ses p h a s e s . 

C'est le soleil , di t M . F a y e , qu i rég i t tout i c i -bas . Les 
vic iss i tudes des saisons et tous les m o u v e m e n t s terres
t r e s , depu i s les g randes t empê tes de no t r e a tmosphère 
j u s q u ' a u x moindres v ibra t ions de l 'air , j u s q u ' a u cours du 
p lu s mince filet d 'eau , j u s q u ' à la chute d 'une gout te de 
p l u i e , reconnaissen t , p o u r cause p r e m i è r e , l 'action du 
solei l . La source de la vie sur la terre rés ide dans le soleil. 

L a te r re n ' es t q u ' u n g lobe froid, p ro tégé par une en
veloppe gazeuse t r anspa ren t e , mais peu conductr ice de la 
chaleur , c i rculant à une -grande dis tance Tl'un énorme 
foyer de cha leur : le solei l . 

L a radia t ion par chaque mètre carré de l ' i m m e n s e sur
face d u soleil suffirait à a l imente r con t inue l lement de 
calor ique u n e mach ine à vapeur de 77 000 chevaux. 
Quelle est , comparée à celle d u soleil , l ' in tens i té de la 
rad ia t ion calorifique de la l u n e ? E l le est p r e s q u e nu l l e . 
P o u r r endre sensible la t rès pe t i te quant i té de chaleur 
q u e nous envoie la l une , pa r la réflexion des rayons so
l a i r e s , il a fallu inventer u n appare i l spécial , la pile 
thermo-électrique, dont la sensibi l i té est merve i l l euse . 
M a i s la m a i n seule , que l 'on place u n m o m e n t devant 
cet i n s t r u m e n t , donne u n résul ta t p l u s appréc iable q u e 
tous les rayons de la p le ine lune concentrés su r la pi le 
t he rmo-é l ec t r ique , au moyen d ' un mi ro i r concave. 

L a l une n ' in terv ient donc p a s , comme source de cha
leur , dans les phénomènes t e r r e s t r e s . 

Voyons ma in t enan t quel le est la va leur de l 'a t t ract ion 
exercée par la l une sur no t re g lobe . On sait que l 'action 
r éun i e du soleil et de la l u n e sur les eaux de l 'Océan 
p rodu i t le p h é n o m è n e des marées . Ce p h é n o m è n e p r é -
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sente la p lus g r a n d e in t ens i t é lo r sque l 'a t t ract ion d u 
soleil s'ajoute à celle de la l u n e . Cette in tens i té est la 
plus peti te q u a n d les act ions de ces deux astres sont 
inverses. 

C'est pour cela q u e les phases de la lune ont une r e l a 
tion nature l le avec les m a r é e s ; c'est p o u r cela que les 
marées sont u n peu p lus g randes à la p le ine ou à la nou
velle lune qu ' au p remie r ou au de rn ie r quar t i e r . Les ma
rées augmenten t de h a u t e u r lo r sque la l une se rapproche 
de la Terre ; el les d i m i n u e n t de h a u t e u r quand la lune 
s'éloigne de n o u s . Ces différences t i ennent à c e q u e l a l une 
vient ajouter sa faible a t t rac t ion à celle du soleil , ou in ter
rompre cette act ion en s 'éloignant de la te r re . On a pensé 
que la lune devait ag i r de la même manière sur no t re 
atmosphère, c 'est-à-dire p rodu i r e des marées atmosphé
riques. Mais , d 'après M . F a y e , cette idée n 'est basée que 
sur un pré jugé qu i provient d 'une fausse analogie que 
l'on établit ent re l ' a tmosphère et l 'Océan. L 'a t t rac t ion de 
notre a tmosphère par la lune ne pour ra i t p rodui re aucun 
phénomène phys ique appréc iab le , en raison de sa t rop 
faible in tens i té . 

Les faits sont là p o u r prouver la non-exis tence d 'une 
marée atmosphérique et la nul l i té de l 'action de la l u n e 
sur les changements de t e m p s . À L ima , au P é r o u , i l n 'y 
a jamais d 'orage ; on n ' a j ama i s en tendu le tonner re à 
Sainte-Hélène. Au con t ra i re , le tonner re g ronde p re sque 
tous les jours aux îles Moluques ou aux îles de la Sonde . 
Cependant la l une change p o u r L i m a comme pour les 
îles de la Sonde . I l ne p leu t j a m a i s dans la Hau te -Egyp te , 
et pour tant la l une y m o n t r e toutes ses phases , comme 
chez nous . N o u s n 'avons pas beso in d 'ajouter que l 'Océan 
monte ou ba i sse et que les marées ar r ivent , su ivant les 
phases de la l une , dans tous ces pays . 

Ainsi , les marées , q u i sont u n phénomène, c o m m u n à 
toutes les contrées des deux h é m i s p h è r e s , et les accidents 
météorologiques t e r r e s t r e s , n 'on t aucun rappor t entre eux. 

On p e u t , d ' a i l l eurs , évaluer pa r le calcul l ' in tensi té 
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d e l ' a t t r a c t i o n l u n a i r e . L a p l a c e , a y a n t c a l c u l é l ' i n f l u e n c e 

de l a l u n e s u r l ' O c é a n a é r i e n , fut c o n d u i t a u r é s u l t a t s u i 

v a n t : « L a m a r é e a t m o s p h é r i q u e n e d o i t faire v a r i e r p é 

r i o d i q u e m e n t q u e d ' u n c e n t i è m e et d e m i do m i l l i m è t r e 

- l a h a u t e u r d u b a r o m è t r e . » I l n ' e s t p a s p o s s i b l e d 'a t t r i 

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

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

l e s v a r i a t i o n s d u t e m p s . 

B o u v a r d n e p u t t r o u v e r d a n s l e s o b s e r v a t i o n s m é t é o 

r o l o g i q u e s ] qu ' i l avai t à s a d i s p o s i t i o n , l a m o i n d r e trace 

de c e s v a r i a t i o n s de l a p r e s s i o n b a r o m é t r i q u e q u i s e r a i e n t 

d u e s à l ' i n f l u e n c e d e la l u n e . P o u r r e c o n n a î t r e s i la l u n e 

p r o v o q u e la p l u i e à l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s p h a s e s , B o u 

vard c o m p a r a e n t r e e l l e s l e s o b s e r v a t i o n s m é t é o r o l o g i 

q u e s d 'un s i è c l e e n t i e r , e t i l t r o u v a q u e la p l u i e s 'étai t 

r é p a r t i e d e l a m a n i è r e l a p l u s é g a l e e n t r e l e s q u a t r e q u a r 

t i er s de la l u n e . 

O n a c o n t e s t é l e s r é s u l t a t s d e s c a l c u l s de B o u v a r d ; 

m a i s u n e d e s g r a n d e s d é c o u v e r t e s d e n o s j o u r s , l a d é 

m o n s t r a t i o n , de l ' e x i s t e n c e d ' u n e loi des tempêtes, v i e n t 

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

Cet a r g u m e n t a é t é f o r m u l é p a r l ' h a b i l e m a r i n h q u i l ' on 

d o i t l a p r e m i è r e i d é e d e l a loi des tempêtes : 

« On sait , dit le c o m m a n d a n t Bridet , qu'un cyclone voyage 
pendant dix, quinze e t m ê m e v i n g t jours , pour accomplir sa 
course tota le , et que le m ê m e cyclone peut , par conséquent , 
frapper u n navire en nouvel le lune , un second en premier 
quartier, et u n tro i s ième en ple ine lune . Chacun des capi
ta ines de Ges trois nayires aurait le droit d'attribuer â l 'un de 
ces trois quartiers de la lune le désastre qui l'aurait atteint , 
et cependant ce serai t le m ê m e p h é n o m è n e qui, dans sa 
course normale et parfaitement régul ière , aurait rencontré 
ces trois nav ires , l'un après l'autre, sur la route qu'il était 
na ture l l ement appelé à parcourir. Or, on sait aujourd'hui que 
tous les coups de vent , t ou te s les bourrasques , en quelque 
parage qu'on se t rouve , proviennent de ces m o u v e m e n t s g i ra 
toires qui v o y a g e n t j n c e s s a m m e n t à la surface du g lobe , pro
duisant ça et là le? c h a n g e m e n t s de t e m p s qu'on attribue à 
notre sate l l i te . » 
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La. démonst ra t ion est ici complè te . I l ne v iendra , en 
effet, à l 'idée de pe r sonne d ' a t t r i bue r les cyclones à la 
lune. Ces redou tab les phénomènes ont une au t re o r i 
gine, au jourd 'hui b i en connue . P rovoqués pa r la chaleur 
du soleil, les cyclones s 'é laborent dans les hau t e s rég ions 
de l 'air. Not re a tmosphè re , pé r iod iquement di latée, sou
levée, à l ' é q u a t e u r , a u - d e s s u s de son niveau na tu re l , p a r 
l'excès de la chaleur solaire , s ' épanche et se déverse vers 
les pôles, à droi te et à gauche de l ' équa teur , en vastes 
courants, qu i r é g n e n t a u - d e s s u s de nos tê tes . Nous pou
vons suivre d e . l 'œil ces couran t s aé r i ens , b i en qu ' i l s 
soient invis ibles , grâce aux nuages tout par t icu l ie rs 
qu'ils en t ra înent . 

Ce sont les nuages les p lu s éle"vês. I l s sont formés, 
non de gout te le t tes d 'eau l iqu ide , comme les nuages des 
régions p lus basses de l 'air , mais de fines a igui l les de 
glace, qui donnent si souvent au ciel u n aspect p i t t o r e s 
que et qu i p rodu i sen t a u t o u r du soleil et de la lune les 
curieux phénomèmes de lumiè re connus sous le nom de 
halos. Au sein de ces fleuves aériens se forment fré
quemment des mouvemen t s g i ra toi res , ana logues aux 
tourbillons de nos cours d 'eau. 

Les spires de ces tourb i l lons gazeux descenden t , j u s 
qu'à ce qu ' i l s soient arr ivés sur no t re sol . E n t r a î n a n t 
dans leur sein l 'é lectr ici té des hau te s r é g i o n s , mê lan t les 
nuages glacés aux n u a g e s aqueux des couches infér ieures , 
ces tourbi l lons aér iens p rodu isen t p a r t o u t sur l eu r p a s 
sage l 'ouragan, la p lu i e , le t onne r re j et parfois i ls d o n 
nent lp spectacle, demeuré si l o n g t e m p s inexpl iqué , de 
masses énormes d 'eau sub i t emen t frappées de glace au 
sein de l ' a tmosphère et qq j t o m b e n t sous forme de grê le 
sur la terre . 

Ce sera u n g rand h o n n e u r p o u r le d ix-neuvième siècle 
que d'avoir découvert et expl iqué les lois des tempêtes , 
car les tempêtes obéissent à de vér i tables lois . Les oura 
gans, les b o u r r a s q u e s , les cyclones, ne sont p a s , comme 
on le croit, des anomal ies de l ' a tmosphère , mais des phé-
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n o m è n e s p r e s q u e auss i régul ie rs que les phénomènes 
célestes . La théorie mont re que le môme système mécan ique 
qu i r è g l e l e m o u v e m e n t des as t res , règ le aussi les tempêtes 
et les o u r a g a n s , auss i bien que les mouvements i n t é r i eu r s 
du moindre de nos cours d 'eau . E t q u a n t aux cyclones, 
des observat ions récentes ont fait re t rouver le m ê m e p h é 
n o m è n e jusque dans l ' a tmotsphère du soleil avec leur 
m ê m e caractère de tourb i l lons aé r i ens . 

Aprè s ces grandioses découvertes de la météorologie 
moderne , es t - i l besoin d 'a jouter que la l une n 'es t p o u r 
r i en dans les phénomènes a tmosphér iques de no t re globe ? 
La issons donc la lune éclairer la te r re ; elle a j u s t e assez 
de lumiè re p o u r cela. E l le a j u s t e assez de chaleur pour 
q u e le phys ic ien s ' enorguei l l i sse de l 'avoir r e n d u e per
cept ible ; j u s t e assez d 'action ch imique p o u r i m p r i m e r 
son image su r les pap ie r s les p lu s 'sensibles de nos p h o 
tographes ; mais ne lu i a t t r ibuons pas u n e influence que 
les pré jugés popu la i r e s seuls ont fait na î t re et cont inuent 
d ' en t re ten i r . 

2 

fttude des grands mouvements de l'atmosphère, par M. F. Hébert. 

S i les g rands mouvemen t s de l ' a tmosphère nous étaient 
connus , c 'est-à-dire si l 'on avait découvert les lois de 
l eu r formation et de leur di rect ion, la météorologie s e 
ra i t u n e science auss i précise q u e la phys ique et la 
ch imie . Ma i s la météorologie n ' en est pas encore là . 
Auss i les é tudes publ iées en 1878 par un météorologis te 
français , M . F . H é b e r t , su r cette ques t ion , ont-el les u n e 
va leur incon tes tab le . 

C'est en examinant les passages de sirocco q u i se sont 
p rodu i t s p e n d a n t l 'h iver 1876-1877 dans le sud -oues t de 
la F r a n c e , et en me t t an t en évidence leur re la t ion avec 
des t roub les tou t semblab les su rvenus en A m é r i q u e , dans 
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les montagnes Rocheuses , que M . H é b e r t est pa rvenu à 
établir la théor ie de ces p h é n o m è n e s . 

Pa r tou t où de g r a n d e s chaînes de m o n t a g n e s sont ba
layées par de forts couran ts a t m o s p h é r i q u e s , d ' impor 
tants mouvemen t s aér iens se p r o p a g e n t au lo in . C'est 
ce qui arr ive en A m é r i q u e , à la t raversée des m o n t a g n e s 
Rocheuses, où le s i rocco est con t inue l . 

Dans cette rég ion de l 'Amér ique , grâce au zèle sc ient i 
fique d 'un g r a n d n o m b r e d ' hommes écla i rés , i l existe 
88 stations météoro log iques , é tabl ies t an t par le gouve r 
nement q u e p a r les pa r t i cu l i e r s , d u lac W i n n i p e g au 
golfe du M e x i q u e , et d u Pacifique à l 'A t l an t ique . 

M . Héber t a pensé que les observat ions faites dans ces 
régions m o n t a g n e u s e s pouvaient servir à t rouver le po in t 
d'origine des g rands mouvemen t s a tmosphér iques qu i sa 
produisent su r la cute occidentale de l ' E u r o p e , et par t i 
culièrement du Sud-Oues t de la F r a n c e . 

Les observat ions se font, dans les s ta t ions météoro lo 
giques amér ica ines , t ro is fois par j ou r , avec des i n s t ru 
ments uni formes; Ces observat ions sont t r ansmise s , pa r 
le t é légraphe , à W a s h i n g t o n , où le Signal office en 
dresse des car tes , r eprodu isan t ces é léments météoro lo 
giques. 

M . Hébe r t a m i s à profit les cartes dressées depu i s le 
1 E R octobre 1876 j u s q u ' a u 31 mar s 1877. Les c o n s é q u e n 
ces suivantes r é su l t en t de son travai l : 

I o P e n d a n t la périocre é tud iée , le sirocco existe cont i
nuellement su r le versant or ienta l des diverses chaînes q u i 
enserrent le cont inent amér ica in . Non- seu l emen t il r ègne 
près des montagn'es R o c h e u s e s , mais on en t rouve auss i 
au pied des Al l eghanys et p rès des Coast R a n g e et de la 
Sierra Nevada. L a p roduc t ion d u sirocco a l ieu en face 
des cols qui font c o m m u n i q u e r deux g randes vallées au 
même point s u r les deux ve r san t s . 

2° Un tourbi l lon accompagne chaque coup de sirocco 
et dure au tan t que l u i ; ce tourbi l lon est remplacé par u n 
autre, lorsque le sirocco cesse. 

L'ANNÉE SCIENTIFiaUS- «*U> — * 
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3° L ' a i r est auss i sec q u e poss ible lo rsque commence 
u n s i rocco; ensui te le deg ré d ' humid i t é a u g m e n t e peu 
à p e u j u s q u ' a u po in t do sa tu ra t ion . Des p lu ies , souvent 
accompagnées d 'o rages , sont Ja conséquence do chaque 
coup de sirocco. 

4° L a tendance de ces tourb i l lons à se r approcher et 
se confondre occasionne des dépress ions p lu s fo r tes , 
lesquel les suivent les vallées des g r a n d s fleuves et les 
dépress ions du t e r ra in , p o u r se d i r ige r au nord-es t . I ls 
suivent p r i nc ipa l emen t la g rande chaîne de lacs du nord 
qui about i t au S a i n t - L a u r e n t . Que lques -uns v iennent du 
Nouveau -Mex ique p a r la vallée du R io del Norto sur le 
golfe, abo rden t au n o r d de] la F lo r ide et s 'élèvent vers 
e no rd -e s t , en su ivan t les côtes de l 'At lan t ique ou le 

versant or ienta l des A l l eghanys . T o u s ces tourb i l lons sont 
souvent déviés de leur rou te pa r l 'action qu 'exercent sur 
eux ceux p r è s desque l s i ls pa s san t , et auxquels i ls t endent 
à se r éun i r , p o u r a u g m e n t e r les dépress ions . 

5° Ces tourb i l lons about i ssent tous enfin au golfe de 
Sa in t -Lauren t , ou su r la côte or ientale de la Nouvel le-
Ecosse , au sud de Te r r e -Neuve . I ls s 'é loignent ensui te 
p rogress ivement . 

T o u s ces tourbi l lons se d i r igen t vers l 'Eu rope s e p t e n 
t r ionale . I l s passent o rd ina i rement dans la g rande ouver-
t u r e qu i existe ent re les côtes occidentales de l 'Ang le 
ter re et de la Norvège et la côte or ientale du Groenland . 
Q u e l q u e s - u n s vont dans la m e r du Nord, pa r le canal 
Sa in t -George ou la M a n c h e . 

M . Hébe r t a p u suivre la marche des tourb i l lons d 'A
mér ique en E u r o p e et en Asie , où ils d i spara i ssen t sur 
la m e r d 'Okho t sk . I l est pa rvenu à t racer l eu r t ra jec
to i re depu i s les chaînes montagneuses de l 'Amér ique j u s 
q u ' à la m e r d 'Okho t sk . I l pense même que ces tourb i l^ 
Ions t raversent de nouveau l 'extrême nord de l 'Amér ique , 
marchen t vers la ba ie d ' H u d s u n , et arr ivent encore au 
Groenland et en I r l a n d e , avant de se perdre dans les 
mers polaires , 
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Do plus , les observat ions des Ant i l l es , de la Colombie 
et de la Guyane ho l landa i se démon t r en t que d 'aut res d é 
pressions arr ivant encore en E u r o p e se forment dans la 
chaîne mon tagneuse d e l ' A m é r i q u e centrale et m ê m e dans 
le nord des Andes . 

En définitive, se lon M . F . H é b e r t , tous les tourb i l lons 
venant de l 'At lan t ique p r e n n e n t na issance dans les chaî 
nes de m o n t a g n e s de l ' A m é r i q u e . 

De parei ls p h é n o m è n e s se p r o d u i s e n t en E u r o p e , au 
passage des n o m b r e u s e s chaînes qu i pa rcouren t ce conti
nent, en par t i cu l ie r de celles qu i bo rden t le bass in de la 
Méditerranée ou qu i forment la côté sud du golfe de Gas
cogne. L a réun ion de ces nombreux pe t i t s tourb i l lons con
stitue les g randes dépress ions qui t raversent les mer s res
serrées en y occasionnant souvent de violentes tempêtes . 

5 

La théorie des cyclones de M. Faye et le tornade- d'Ercildoun. 

On sait que M . Faye s 'occupe beaucoup de l ' é tude des 
cyclones. Une communica t ion faite pa r ce savant , en 1878, 
à l 'Académie des sciences, concernant le tornado d 'E rc i l -
doun, aux É t a t s - U n i s (comté de Chester , Pennsy lvan i e ) , 
lui a pe rmis de développer sa théorie su r un cas p a r t i 
culier. 

L'été de 1877 fut m a r q u é aux É t a t s - U n i s pa r de n o m 
breuses t r o m b e s . Le to rnado du 20 ju in dé t ru i s i t p r e s 
que ent iè rement M p n t - C a r m e l (I l l inois) . Celui du 8 j u i l 
let a ru iné P e n s a u k e e , d a n s le Wiscons in . Le môme 
jour P i t t s t on , du Massachuse t s , fut c rue l lement éprouvé 
par u n p h é n o m è n e de ce g e n r e . Le 1 e r ju i l l e t , le comté 
de Chester fut ravagé p a r u n au t re to rnado . 

On sait au jou rd 'hu i q u e les gyra t ions cons t i tuent la 
forme la p l u s généra le et l a p l u s cons tan te des g r a n d s 
mouvements a t m o s p h é r i q u e s . 
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L e s t r o m b e s e t l e s t o r n a d o s s o n t , s o u s u n e d i m e n s i o n 

r e s t r e i n t e , i d e n t i q u e s a u x c y c l o n e s . Voici l e s d é t a i l s d u 

t o r n a d o d u 1 e r j u i l l e t . Us s o n t d u s à M . d e la F o n t a i n e , 

p r o f e s s e u r à C h i c a g o , l e q u e l a e n v o y é à M . F a y e u n e 

d e s c r i p t i o n fa i te p a r M . R icha rd D a r l i n g t o n , l ' u n e d e s 

v i c t i m e s . 

L e 1 " j u i l l e t , v e r s l e m i l i e u d e l a j o u r n é e , le t e m p s 

é ta i t l o u r d et c h a u d , t h e r m o m è t r e 92° F . , b a r o m è t r e 2 6 p , 6 . 

O n ava i t p e i n e à r e s p i r e r . V e r s 3 h e u r e s , o n e n t e n d i t u n 

g r o n d e m e n t s o u r d d a n s le s u d - o u e s t . I l r é g n a i t vers 

2 h e u r e s u n fort v e n t d u s u d - o u e s t . M . B i c h a r d D a r l i n g 

ton crut à u n s i m p l e o r a g e ; m a i s on l u i m o n t r a , p a r 

u n e f e n ê t r e do l ' o u e s t , u n é n o r m e n u a g e s o m b r e , p e n 

d a n t d u c i e l s o u s l a f o r m e c o n i q u e d ' u n e n t o n n o i r ; i l 

arr ivai t à g r a n d b r u i t et e n t o u r n o y a n t v i o l e m m e n t . T o u t 

le m o n d e d e s c e n d i t à l ' é t a g e i n f é r i e u r . U n i n s t a n t a p r è s , 

la m a i s o n é ta i t a t t a q u é e p a r 1 » t o r n a d o , c o m m e p a r d e u x 

o u t r o i s b a t t e r i e s d ' a r t i l l e r i e . Cela d u r a m o i n s d ' u n e 

m i n u t e , et a u b o u t d e ce t e m p s le to i t a v a i t d i s p a r u et 

le q u a t r i è m e é t a g e é ta i t r a s é . D e la m a i s o n d ' h a b i t a t i o n , 

n o u v e l l e m e n t et s o l i d e m e n t c o n s t r u i t e à p e u de d i s t a n c e ; 

il n e re s ta i t q u e l e s m u r s d e s c a v e s : e n c o r e é t a i e n t - i l s e n 

p a r t i e d é t r u i t s . L a g r a n g e , l ' é c u r i e et la r e m i s e n e l a i s 

s a i e n t p l u s d e t r a c e . L e s c h e v a u x s ' é t a i e n t e n f u i s , m a i s 

la v a c h e avai t é té l a n c é e s u r u n e h a u t e u r v o i s i n e et é ta i t 

m o r t e s u r l e c o u p . L e s p o r c s a v a i e n t é t é r o u l é s d a n s la 

b o u e e t b l e s s é s . C i n q u a n t e p o u l e s é t a i e n t t u é e s , L e s 

a r b r e s é t a i e n t b r i s é s o u a r r a c h é s ; l e s m u r s de c l ô t u r e 

r e n v e r s é s . D a n s t o u t e s l e s d i r e c t i o n s l e s o l é ta i t j o n c h é 

d e p o u t r e s , de b r a n c h e s d 'arbres et . d e t o u t e s o r t e d e 

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

fer t . S u r p r e s q u e t o u t e la r o u t e d u c y c l o n e , l o n g u e d e 

8 l i e u e s , u n e f o u l e d ' h a b i t a t i o n s a v a i e n t é t é d é t r u i t e s . 

D ' a p r è s u n e e n q u ê t e , o n c o n s t a t a les fa i ts s u i v a n t s : 

1° L a t r a c e de ce m ê t é o i e a v a r i é e n l a r g e u r d e 100 à 

3 0 0 m è t r e s e n v i r o n . L a d i r e c t i o n g é n é r a l e é ta i t d o l ' o u e s t 

à l ' e s t ; p l u s e x a c t e m e n t la p r e m i è r e m o i t i é al lai t vers le 
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S 75° E . , la seconde moi t ié vers S 83° E . L o n g u e u r t o 
tale à peu p rès 9 l ieues . L a vitesse moyenne était de 5 
lieues à l ' heu re . 

2° Le m o u v e m e n t gy ra to i r e , ex t r êmemen t violent , était 
dirigé de droi te à gauche . 

3° Le b r u i t était s emblab le à celui du tonner re ; il se 
fit entendre dès quo le n u a g e conique fut formé, et n e 
cessa qu 'avec le p h é n o m è n e . 

4" I l n 'y eut n i p lu ie n i g rê le sur la contrée ravagée ; 
cependant il a p lu et grê lé pa r places un peu a u nord et 
au sud du t ra je t . Le soleil b r i l la i t pa r m o m e n t s . 

5" Lorsque le tornado entamai t des arbres ou des b â t i 
ments, i l s ' emparai t des déb r i s , qu 'on voyait tournoyer 
à sa surface, pu i s être proje tés v io lemment de tous les 
côtés. A.u cen t re , r empl i de pouss iè res , de feuilles , 
etc., le mouvement était s i r ap ide qu 'on n 'y d i s t ingua i t 
rien. 

6° En pas san t su r u n e terre a m e u b l é e , le tornado 
soulevait au tour de l u i u n e pouss ière in tense en la i ssant 
de profondes excavations. 

7° Sur u n e r ivière (le B u c k - R u n ) , u n pon t t rès solide 
fut détrui t ; l ' eau fut enlevée en masse et le lit m i s à sec . 

8° Sur u n chemin de fer (tho Pomeroy and Delaware 
city Ra i l rRoad) , les ra i ls ont été enlevés sur "une g rande 
étendue. 

9° Le tornado a r encon t ré su r sa route des ma i sons , 
des granges , des forêts, des collines et des vallées sans 
dévier de son chemin ; du mo ins , la pa r t i e supér ieure 
du cône a- t -e l le toujours marché en l igne droi te , d 'un 
mouvement r é g u l i e r . Cependan t la pa r t i e infér ieure (le 
tube de l 'entonoir) s ' incl inai t s ens ib l emen t dans diverses 
directions. D a n s les val lées , l 'action désas t reuse a été 
encore p lus é n e r g i q u e q u e sur les p la teaux . 

10» Vers la fin de sa course , le tornado se releva et 
cessa pendan t q u e l q u e t emps d 'agi r sur le sol . Su r une 
longueur de 3 l ieues envi ron , aucune action ne s'est p ro 
duite. Mais i l redescendi t sous une forme un peu m o d i -
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fiée, pu i s r ecommença ses ravages et dé t ru is i t encore 
deux propr ié tés avant de d i spara î t re tout à fait . E n un 
in s t an t le tornado s'est p r a t i q u é u n e t ranchée de 2 0 0 
m è t r e s de l a r g e u r dans la vallée de Br in ton ' s I l i l l , r iche
m e n t boisée d 'a rbres p robab l emen t sécula i res , en renver 
sant les a rb re s pa r mi l l i e r s , l es u n s arrachés avec des 
masses de p ie r res et de t e r re , les autres b r i sés p a r le 
mi l i eu du t ronc , tous mêlés en sens divers et formant 
des amas inext r icables . 

Dans cette descr ip t ion , donnée p a r M . de la Fonta ine , 
le mouvement gyra to i re du tornado est a t t r i bué tantôt à 
la rencont re de deux vents opposés , tantôt à la coexistence 
de deux vents vois ins , l ' un de forte, l ' au t re de faible 
p ress ion b a r o m é t r i q u e , en t re lesquel les l ' équ i l ib re t e n 
drai t à se r é t a b l i r ; enfin, on a recours à l 'électricité 
j o u a n t u n rôle b ien vague . Les affouillernents rencont rés 
su r le passage de la t r ombe ont donné à pense r qu ' i l y 
avait dans son in té r ieur u n mouvemen t descendan t ; 
mais en voyant les débr is s 'élever en l 'a ir , pu i s être 
t r anspor tés à de g randes d is tances , l 'eau des r ivières d i s 
pa ra î t r e i n s t a n t a n é m e n t , comme aspi rée pa r u n e succion 
éne rg ique , l ' au t eu r de cette descr ipt ion conclut à un 
m o u v e m e n t ascendant dans le tornado, et expl ique par 
l ' énorme masse d'eau ainsi pompée l 'espèce d 'oppression 
que ressenta ient les témoins de ces désas t res . Év idem
men t , di t M . F a y e , les idées couran tes , les pré jugés 
popula i res à l ' endroi t des t r o m b e s , des tornados et des 
cyclones dominent la logique et empêchent l ' au teur de 
r e m a r q u e r que ces mouvemen t s gyra to i res n ' ag i s sen t pas 
au t r emen t su r l 'eau que sur les te r res cul t ivées , que l ' au
t eu r n ' a pas vu p o m p e r par l 'entonoir , mais dispersées 
tout au tour de lu i en pouss iè re épaisse . I l n ' a pas fait 
a t ten t ion que si le tornado, en qu i t t an t u n p la teau pour 
franchir u n e vallée, cont inuai t à exercer ses ravages, au 
l ieu d ' épargner les l ieux bas , c'est qu ' i l était an imé d 'un 
mouvement de descente qu i lu i faisait a t t e indre aussi tôt 
le fond de la vallée en p ro longean t pa r le bas cette espèce 
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de colonne t o u r n a n t e qu i penda i t des n u e s . P l u s lo in , le 
mouvement gyratoirer descendant s 'étant affaibli, le t o r 
nado a cessé de toucher t e r r e . I l voyageait néanmoins par 
les airs , dans la m ê m e di rec t ion , sans causer de d o m 
mage ; ma i s , ayant repr i s des forces, il a a t te int de n o u - ' 
veau le sol, su r le p ro longemen t de la trajectoire p r e 
mière, en redescendan t , p o u r ravager comme a u p a r a v a n t . 
Au moment d u contact violent qu i s 'opère avec le sol , le 
mouvement gyra to i re r égu l i e r est dé t ru i t pa r l ' obs tac le ; 
mais alors l 'air a insi amené au contact du sol rebondi t 
tout au tour d u cyclone, en t ra înan t avec lu i les débr is que 
celui-ci a faits et qu ' i l ressais i ra un peu p lu s loin dans sa 
marche progress ive . C'est là le seul mouvement p l u s ou 
moins ascendant qu i se produise dans ces c i rconstances . 
Mais ce mouvement est t u m u l t u e u x ; i l n ' appa r t i en t p a s 
aux gyrat ions régu l iè res du tornado ; il l u i est en t iè rement 
extérieur. C'est dans les terres labourées , les pla ines de 
sable et su r tou t en mer qu ' i l se dess ine au tour du p ied 
des t rombes . Celles-ci pénè t r en t dans l 'eau, la chassent 
violemment de tous côtés, formant tout au tou r u n e sorte 
d'enveloppe confuse de gout tes d'eau s u r m e r , de sable 
dans les dése r t s , de pouss iè re dans les te r res chaudes 
du Mexique . 

On trouve dans l a m ê m e descr ip t ion la ra ison d ' un 
phénomène fort s i ngu l i e r . 

En cer tains p o i n t s , des objets , m ê m e assez dél icats , 
ont échappé à la des t ruc t ion dont tous les au t re s ont 
été frappés dans l eu r voisinage imméd ia t . L a t endance 
des mouvements gyra to i res à se subdiv iser en gyra t ions 
part iel les, para l lè les et accouplées, res tan t souvent sépa
rées, est bien, connue . L o r s q u e ce p h é n o m è n e se p rodu i t 
momentanément , on conçoit que les objets en saillie sur 
le sol, en t re deux gyra t ions p r e s q u e cont iguës , soient 
épargnées. 

En r é sumé , l ' é tude détai l lée de ce tornado amér ica in 
conduit, selon M . F a y e , p réc i sément aux mêmes conclu
sions que l 'é tude de nos t rombes eu ropéennes . 
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M . Faye r é sume ainsi ces conclusions. 
Les g rands mouvemen t s gyra toi res de l ' a tmosphère 

na i s sen t , dans les courants supér ieurs , et voyagent avec 
.eux. E n m ê m e t e m p s , i ls se p r o p a g e n t ver t ica lement de 
hau t en has sous u n e forme géomét r ique , j u s q u ' à ce 
qu ' i l s a t t e ignen t le sol, et s u r ce sol i ls a m è n e n t et épui
sent la force vive qu ' i l s ont emmagas inée , p o u r ainsi 
d i re , dans les couran ts supé r i eu r s , et qu ' i l s ont concen
trée dans u n espace circulaire de p l u s en p lu s étroit , de 
man iè re à p rodu i re de redoutab les effets. 

4 

La trombe de Canton. — Dix mille victimes. 

L e 11 avril 1878, u n e t r o m b e effroyable a ravagé Can
t o n , s e s faubourgs et p lu s i eu r s vi l lages, en t re au t re s Sha-
m i n , rés idence hab i tue l l e des E u r o p é e n s . 

I l était u n e heure de l ' ap rès -mid i , lo rsque le ton 
ne r r e , précédé d 'éclairs t rès-vifs , se fit en tendre . Le 
ciel devint te l lement noi r que dans p lu s i eu r s maisons 
on a l luma les l a m p e s . A deux h e u r e s , u n e forte p lu ie , 
mé langée de grê lons gros comme des no ise t tes , tomba . 
E l l e fut suivie d ' un vent violent du sud -oues t , q u i d é 
fonça les fenêtres de p lu s i eu r s édifices, et fit sombre r 
que lques embarca t ions qu i en t ra ient au po r t toutes 
voiles dehors . 

A trois heu re s , dans la direction d u sud , et s 'avançanl 
en zigzag su r la r ivière, on vit u n e énorme t r o m b e , qu i , 
dans son tourbi l lon- r ap ide , englout i ssa i t les ba teaux 
qu 'e l le a t te ignai t . De là. le météore passa s u r Ot tonam, 
rasa S h a m i n , s 'abat t i t su r les maisons du f a u b o u r g ouest 
de Canton, et alla d i spara î t re à que lques mil les de la ville, 
r avagean t encore, avant de se diss iper , les v i l lages de 
S h u n - K h u k et de F a t s h a n . 

P a s u n E u r o p é e n n ' a pé r i ; mais l eu r s magnif iques 
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établissements commerc iaux , l eu r s maisons de plaisance 
ont eu leurs to i tures enlevées et si b ien dispersées qu 'on 
ne sait ce qu 'e l les sont devenues . L 'ég l i se a été épar
gnée. Les seules maisons eu ropéennes to ta lement p r é 
servées sont celles de M M . Vogel , Bi r ley , Cha lmers , 
Sampson et Archdcacon Gray . 

Les belles p r o m e n a d e s p l an tées de b a n y a n s , et avec 
elles leurs frais o m b r a g e s , délices de la colonie pendan t 
les ardeurs de la canicule , ont d i spa ru . Les rac ines dé 
nudées de ces a rbres énormes s 'élèvent ma in t enan t 
piteusement vers le ciel. 

Quelques m i n u t e s après le passage de la t r o m b e , le 
feu éclatait dans Canton, sur qua t re po in t s différents, et 
trois cents maisons devenaient la p ro ie des f lammes. Des 
voleurs profitèrent de cette conflagration pour commet t re 
des vols et des b r i g a n d a g e s . Les p lu s mauvais d 'entre 
eux arrachaient à des pauvres gens ru inés par le feu et 
l 'ouragan le peu d 'a rgent que ces infor tunés avaient p u 
sauver. 

Des mil l iers de « cur ieux » v inrent auss i , en toute h â t e , 
de Canton à S h a m i n , pour voir dans que l état p o u r 
raient b ien se t rouver les r iches en t repôts des é t r ange r s . 
Il n'y eut h e u r e u s e m e n t de leur pa r t aucune tenta t ive 
de vol. 

Le vice-roi de Canton, Son Exc . L i n , a été b ien p rès 
de perdre deux fois la vie. 

Dans l ' ap rès -mid i de ce j o u r fatal, L i n était sort i deux 
fois de son pa la i s , avec u n b r i l l an t cor tège , pour al ler 
prier sur le cercueil de So -T ing -Fou , le dern ier gouver 
neur du fleuve J a u n e , se p ros te rner devant les table t tes 
des ancêtres du défunt , e t visiter officiellement sa famille 
en deuil . 

Lorsque, le cortège a r r iva non loin du t emple de M u n -
Gheong, l ' ouragan se déchaîna avec u n e telle force, que 
le vice-roi fut cont ra in t de s'y réfugier . M a i s , comme 
l 'intérieur de la pagode renfermai t déjà u n e foule com
pacte, il n 'y res ta que que lques ins tan t s , et revint à 
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Y a m e n - S o n , s a n s se r e n d r e à la rés idence de So-Ting 
Fou , qu i n 'é ta i t p o u r t a n t pas t rès-é lo ignée de l à . 

Cinq m i n u t e s après le dépar t d u vice-roi , le temple 
et le pa la is de feu- S o - T i n g - F o u s 'écroulaient , écrasant , 
dans le p r e m i e r , la foule q u i s'y était réfugiée, et dans 
le second, le cercueil de S o - T i n g - F o u , avec sa famille 
réun ie en p r i è r e s . 

U n e pet i te r u e voisine du t emple fut le théâ t re d 'un 
g rand éc rasement et d 'agonies ho r r ib l e s . U n e des m u 
rai l les de l 'édifice sacré, mura i l l e t rès -mass ive et hau te 
de t r en te p i e d s , s 'abat t i t et couvrit en t i è rement la peti te 
rue de ses décombres . Cent pe r sonnes environ furent 
écrasées du coup, et cent au t re s pé r i r en t pa r asphyxie. 
Comme aucun sauvetage i m m é d i a t n 'é ta i t poss ib le , tant 
la t e r r eu r était généra le , pe r sonne n e songea à porter 
secours à ces v ic t imes , dont Tes appe l s déch i ran t s se 
firent l o n g t e m p s en tendre . 

A F a t s h a n , pe t i t vi l lage s i tué sur les deux rives du fleuve 
J a u n e , les per tes ont été éga lement cons idérables . La 
popu la t ion de F a t s h a n est pauv re , elle hab i t e de légères 
maisons en bois , élevées su r p i lo t i s . Après le pas sage de 
la t rombe , l ' emplacemen t où s'élevait la pet i te ville était 
auss i net q u e si l 'on n 'y eût j a m a i s bâ t i . 

5 

Trombes dans le département de la Vienne et en Alsace. 

Après le réci t de la t e r r ib le t r ombe de Canton , tous les 
p h é n o m è n e s de ce genre semblen t pe rd re de leur impor
tance . Ce n 'es t p o u r t a n t pas u n e ra ison p o u r ne pas con
s igner ici les acc idents a tmosphé r iques du m ê m e ordre 
arr ivés en E u r o p e . Nous s igna le rons , en conséquence , 
deux t rombes qu i ont r avagé , en 1878, que lques localités 
des dépa r t emen t s de la Vienne et de l 'Alsace. 

La t rombe qu i s 'est aba t tue , le 15 mai 1878, dans le 
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département de la Vienne , pa r la vallée de la Charen te , 
a suivi ensui te la vallée de la B o u l e u r e , et cette rivière 
jusqu'à sa rencontre avec la Clain. E l le a t raversé Châ-
teau-Larchcr , P i n d r a y , e tc . , su r u n e l a r g e u r de 1000 à 
1200 mètres et s u r u n pa rcour s de 40 k i lomèt res . Des 
dégâts nombreux ont été causés p a r ce météore . L e s 
arbres ont beaucoup souffert; u n g r a n d n o m b r e ont été 
arrachés. Des toi ts ont été enlevés , des compar t imen t s de 
trains de chemins de fer ont été soulevés, e tc , etc. P a r 
tout, la p lu ie était fine et vapor isée p r e s q u e aussi tôt que 
tombée. • 

La vitesse de cette t r ombe étai t d 'environ 44 mèt res 
par seconde, ce q u i correspond à la p ress ion énorme de 
2 2 0 k i log rammes pa r mè t re car ré . Comme accident , on 
ne cite q u ' u n e femme poussée v io lemment pa r le vent sur 
le sol ; elle a dû garder le l i t p e n d a n t t rois j o u r s . 

La seconde t r o m b e a eu l ieu le 24 mai , dans deux 
communes si tuées en t re S t r a s b o u r g et Bischwil ler , les 
communes de G a m b s h e i m et d'Offendorf. 

Le Journal d'Alsace en a donné le récit qu i va 
suivre : 

« C'est au sud de la commune de Gambsheim que paraît 
s'être formée la trombe. Elle' s'abattit d'abord sur Bettenho-
fen, annexe de Gambsheim, situé un peu au sud de ce village, 
détruisit de fond en comble vine grange, emporta plusieurs 
toitures, ravagea quelques jardins, puis atteignit Gambs
heim. Un énorme marronnier planté sur la route fut décapité, 
sans néanmoins être déraciné. La trombe parcourut alors 
capricieusement, et sans doute en tournoyant, une partie du 
village de Gambsheim, semant çà et là ses ravages, qui re 
produisent d'ailleurs assez fidèlement ceux déjà causés à 
BettenhoFen : une grange démolie au ras du sol, des toitures 
brisées ou gravement endommagées, quelques arbre3 fruitiers 
déracinés, une boublonnière couchée par ter re , telles sont les 
traces du passage de la trombfi à Gambsheim. 

« Dans notre opinion, et d'après les observations rapides 
qu'il nous a été permis de faire, la trombe en ce moment 
était encore en formation, et probablement même elle ne 
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b a l a y a i t p a s le so l , a u m o i n s d ' u n e m a n i è r e c o n t i n u e . E n t o u s 
ca s , d e p u i s G a m b s h e i m j u s q u ' à Offendorf, en p l e in c h a m p , 
la t r o m b e n ' a s i g n a l é s o n p a s s a g e pa r a u c u n d é g â t . M a i s , e n 
a t t e i g n a n t ce d e r n i e r v i l l age , el le s ' aba t t i t s u r lu i en e x e r 
ç a n t u n e i n c r o y a b l e d é v a s t a t i o n . Ce q u i f r appe t o u t d ' a b o r d , 
c 'es t la d é l i m i t a t i o n r i g o u r e u s e de la p a r t i e r a v a g é e . S u r u n 
e space de c e n t m è t r e s e n v i r o n de l o n g s u r q u a r a n t e de l a r g e , 
t o u t a é té h a c h é ; en d e h o r s d e ce r a y o n , l e s p l u s f rêles a r 
b u s t e s n ' o n t p a s m ô m e é té p loyés p a r l ' o u r a g a n . 

a A Offendorf, la t r o m b e a é té o b s e r v é e p a r des p e r s o n n e s 
p lacées en d e h o r s de son r a y o n d ' a c t i on . M. H i b o u , m a i r e 
d'Offendorf, se t r o u v a i t à la m a i s o n c o m m u n e q u a n d il e n 
t e n d i t un bru isse"ment pa re i l à ce lu i de l ' eau d ' u n m o u l i n , 
m a i s b i en p l u s f o r t ; e n m ê m e t e m p s , il v i t vo l e r d a n s l 'a i r 
des b r a n c h e s d ' a r b r e e t d e s d é b r i s de t o u t e n a t u r e . A ce m o 
m e n t , il a p e r ç u t la t r o m b e , q u i f o r m a i t u n t o u r b i l l o n n o i r , 
d ' u n e q u a r a n t a i n e d e m è t r e s d e d i a m è t r e , q u i u n i s s a i t le sol 
a u x n u a g e s ; c e u x - c i , t r è s - n o i r s e t t r è s - o p a q u e s , p a r a i s s a i e n t 
ê t r e for t b a s e t d e s c e n d r e v e r s la t e r r e . D ' a u t r e s p e r s o n n e s , 
qu i se t e n a i e n t d a n s l e u r h a b i t a t i o n a u r ez -de -chaussée , v i r e n t 
p a r la f enê t re la t r o m b e s ' a v a n c e r d a n s l e u r c o u r ; e l les n ' e u 
r e n t q u e le t e m p s de fuir , le t o i t s ' é c rou l a i t s u r l e u r t ê t e . 

a C'est a u l ieu dit Bruckmatt q u e la t r o m b e a s u r t o u t exe rcé 
sa f u r e u r ; t o u t e ce t t e p a r t i e d u v i l l age a l ' a i r d ' a v o i r é té 
d é t r u i t e p a r u n b o m b a r d e m e n t ou p a r l ' exp los ion d ' u n e p o u 
d r i è r e . L e s m a i s o n s s o n t é v e n t r é e s , e f fondrées , t o u s les t o i t s 
o n t é t é j e t é s à t e r r e . Mai s , ce qu i e s t i n d e s c r i p t i b l e , c 'est 
l ' a spec t des j a r d i n s b o u l e v e r s é s d e fond en c o m b l e . Les p lus 
g r o s a r b r e s o n t é té d é r a c i n é s , r e t o u r n é s , t r a n s p o r t é s q u e l 
quefo is à u n e d i s t a n c e c o n s i d é r a b l e ; les b r a n c h e s o n t é t é 
h a c h é e s c o m m e p a r da la m i t r a i l l e ou c o m m e p a r u n e for te 
g r ê l e . Te l v e r g e r f o r m e a u j o u r d ' h u i e n c o r e u n f o u r r é épa i s 
d ' a r b r e s e n t r e l a c é s , q u e l 'on n ' e s t p a s p a r v e n u à d é b l a y e r 
p l u s i e u r s j o u r s a p r è s le d é s a s t r e . D a n s c e r t a i n s e n d r o i t s , l es 
effets d e l ' ac t ion c i r c u l a i r e de la t r o m b e s o n t t r è s - v i s i b l e s : 
d a n s u n j a r d i n , t o u s l e s a r b r e s c o u c h é s k t e r r e c o n v e r g e n t 
v e r s u n c e n t r e , les t è t e s se t o u c h a n t e t les r a c i n e s à la c i r c o n 
f é r e n c e ; le t o u r b i l l o n a en q u e l q u e s o r t e d e s s i n é là sa figure. 

a E n s o r t a n t d'Offendorf, la t r o m b e s ' e s t d i r i g é e v e r s le R h i n ; 
elle a d é t r u i t e n c o r e s u r son p a s s a g e q u a t r e - v i n g t - s i x a r b r e s 
f ru i t i e r s s i t u é s s u r u n t e r r a i n c o m m u n a l le l o n g d ' u n e r o u t e , 
s a n s t o u c h e r à d e s s a u l e s p l a c é s à cô té ; m a i s en c o n t r e - b a s . 
E l l e a e n c o r e a r r a c h é u n g r o s p e u p l i e r p l a n t é s u r l a d i g u e 
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extérieure, l'a emporté par-dessus un bras d'eau et l'a fiché 
dans un banc de gravier, au bord même du Rhin. La trombe 
a dû se perdre alors au milieu du fleuve, car on n'a signalé 
aucune trace de son passage dans le grand-duché de Bade. Un 
batelier a affirmé avoir vu la trombe atteignant le fleuve et le 
traversant; au milieu du passage, il vit, dit-il, l'eau s'élever 
en l'air, puis retomber avec fracas : tout avait disparu. » 

6 

Observations sur les nuages, faites e n ballon par M. Gaston Tissandier. 

Un savant et in t rép ide voyageur aér ien, M . Gaston T i s 
sandier, s'est occupé de l ' é tude des nuages , ce qu i est 
très na ture l , pu i squ ' i l a l ' hab i tude d 'al ler les t rouver en 
ballon. UÈtude sur les nuages qu ' a publ iée en 1878 
M. Gaston T i s sand ie r , se r appor te à l ' un des sujets 
les plus in té ressan t s et les mo ins connus de la mé téo ro 
logie. 

Les bancs de n u a g e s sont s u s p e n d u s dans l ' a tmosphère 
à différentes h a u t e u r s ; M . T i s sand ie r en a.observé à 1500 
mètres et à 3500 mè t r e s d ' a l t i tude . Mais u n au t r e banc 
nuageux des p lu s cons idérab les , car i l avait 200 mèt res 
d'épaisseur, ne s'élevait qu 'à 200 mètres au -des sus du sol. 

Les couches de n u a g e s sont quelquefois superposées . 
C'est ainsi que M . T i s sand ie r a observé quat re bancs de 
cumuli : le p r e m i e r à 1500 mè t r e s de h a u t , le second à 
2000 mèt res , le t ro is ième à 3500 mèt res et le qua t r i ème 
à 5000 mètres envi ron. 

Dans l 'une de ses ascens ions , M . Gla isher , aéronaute 
et physicien ang la i s , t raversa cinq couches de nuages 
superposées, séparées par u n e faible épa isseur d 'air . La 
couche supér ieure étai t à 1000 mè t r e s do hau t eu r et don
nait une p lu ie a b o n d a n t e , qu i tomba i t sur les nuages 
inférieurs, dont l ' a l t i tude était de 700 mè t r e s , sans arr iver 
jusqu 'à la t e r r e . 

L ' a tmosphère est souvent séparée en deux por t ions dis-
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t inctes p a r ces b a n c s de n u a g e s . T a n d i s q u ' e n hau t le 
ciel est t rès p u r , l a pa r t i e infér ieure peu t engendre r la 
p lu ie ou la grê le . Ce fait a été constaté b i en des fois. 

L ' a t m o s p h è r e p u r e des hau tes régions t ient souvent en 
suspens ion des pai l le t tes de glace. On voit mi ro i te r ces 
a igui l les cr is ta l l ines aux rayons du soleil qu i les t r a 
versen t . 

On sait au jourd 'hu i qu ' i l existe de vér i tables nuages de 
glace et des bancs de cristaux de neige flottant dans les 

par t ies supé r i eu re s de l ' a t m o s p h è r e . 

Quan t à l 'aspect que p résen ten t les nuages vus de la sur
face d u sol, i l est, comme on le sait, ex t r êmement varié, 
et ce qu ' i l y a de cur ieux , c'est que les aspects changent 
selon la l a t i t ude d u p a y s . 

D a n s les couches élevées de l 'a ir , la vapeur d 'eau 
moui l le r a r e m e n t l a peau ; on sai t que c'est le contraire 
p o u r le b rou i l l a rd s u r le sol. L e b rou i l l a rd n ' es t donc 
p a s , comme on le croi t , u n n u a g e touchant la t e r re : le 
b rou i l l a rd est u n e forme spéciale do la vapeur d ' eau . 

L e s cumûli sont const i tués pa r des nuages b l ancs , opa
l in s , t r ans luc ides . Quand le ba l lon pénè t re dans l ' in tér ieur 
de cette sorte de n u a g e s , l ' aéronaute est péné t ré par une 
b r u m e b lanche , souvent opal ine , mais la issant voir c la i re
men t les objets r app rochés . Ces n u a g e s sont quelquefois 
b r i l l an t s , ce q u i semble i n d i q u e r que leurs par t i es con
s t i tuan tes jou i s sen t de la propr ié té de réfléchir la lumière 
sola i re . 

I l peu t a r r iver q u ' u n aéronaute flottant dans l 'a ir avec 
son ba l lon soit b a i g n é .dans des bancs de b r u m e , tandis 
q u ' u n observateur terres t re constate une g r a n d e pure té 
de l ' a tmosphère . On n e peu t reconnaî t re l 'existence de ces 
bancs de vapeur qu ' en les rega rdan t hor izonta lement , car 
i l s sont t r anspa ren t s dans le sens ver t ical . M a l g r é la 
présence des n u a g e s , l ' aéronaute voit donc t rès b i e n la 
surface de la t e r re à t ravers ces n u a g e s t r a n s p a r e n t s ; et 
de son côté, l ' observa teur à te r re voit éga lement le b leu 
du ciel. 
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M. Gaston T i s sand ie r a été à m ê m e d 'observer deux 
zones de ces buées t r anspa ren t e s , superposées , l 'une à 
400 mèt res , l ' au t re à 800 mèt res d 'a l t i tude . I l les compare 
à une feuille de ver re , en t i è rement t r anspa ren te , que l 'on 
verrait à travers l ' épa isseur du ver re , mais qu i offrirait 
une couleur verte lo r squ 'on la regardera i t suivant sa 
tranche dans le sens hor izonta l . 

M. Gaston T i s sand ie r n ' a encore pub l i é q u ' u n e par t ie 
de ses Etudes sur les nuages. N o u s a t tendons avec in térê t 
la suite de ses cur ieuses observa t ions . 

7 

Variations de ta pression atmosphérique à différentes attitudes, con
statées à l'Observatoire du Puy de Dôme, pendant les bourrasques 
de l'hiver 1877, par M. Alluard. ' 

L'Observatoire météorologique du P u y de Dôme p o s 
sède deux s ta t ions . L ' une est établie à G l e r m o n t - F e r -
rand, c'est celle de la p l a i n e ; l 'autre est s i tuée à la c ime 
du mont . Ces. deux s ta t ions ont chacune u n ba romèt re à 
mercure en reg i s t r eu r , avec deux b a r o m è t r e s de p r é c i 
sion placés à côté de chacun d 'eux p o u r les contrôler . 

Les observat ions faites s i m u l t a n é m e n t dans les deux 
stations sont comparées en t re e l les , en r epo r t an t les 
courbes des p ress ions b a r o m é t r i q u e s s u r u n e feuille de 
papier quadr i l l é . Ces courbes sont o rd ina i r emen t p a r a l 
lèles et ind iquen t a insi q u e les .différences do press ion 
sont à peu p r è s cons tan tes . Or, et ce qu i est v r a imen t 
fait pour s u r p r e n d r e , p e n d a n t les b o u r r a s q u e s qu i v is i 
tèrent l 'Auvergne d a n s le cours de l 'hiver 1877, on o b 
serva f r équemment qu ' au m o m e n t où la press ion restai t 
stationnaire ou descendai t à Gle rmont -Fer rand , elle mon* 
tait, c 'est-à-dire p ré sen ta i t u n effet contraire au sommet 
de la m o n t a g n e . 

Par exemple, le 3 j a n v i e r ! 8 7 7 , e n t r e 6 h e u r e s du soir et 
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m i n u i t , le b a r o m è t r e se ma in t in t à C le rmon t -Fe r r and 
à 719 mi l l imè t r e s et d e m i , t and i s q u ' a u P u y de Dôme il 
descendi t de 633 mi l l imè t res et d e m i ; c 'était u n e baisse 
de 3 mi l l imè t r e s . Le 6 du m ê m e mois , en t r e 9 heures du 
m a t i n et 1 h . 30 m . du so i r , l e ba romè t r e ind iqua i t 4 mil
l imè t res 9/10 m B " de ba i s se ; i l était t ombé de 725,5 à 
720,6 mi l l imè t r e s . E n même t emps , il monta i t au Puy 
de D ô m e , de 1 mi l l imèt re 7 /10 m e " , en t re 636 et 637,7 
mi l l imè t r e s . Le m ê m e j o u r , pendan t que l ' i n s t rumen t 
res te à p e u p r è s s ta t ionna i re à C le rmon t , à 718 mil l i 
m è t r e s , ent re 6 h e u r e s d u soir et m i n u i t ' il descend à la 
m o n t a g n e de 634 à 628,5 mi l l imè t re s , sub i s san t une 
ba i sse de 5 mi l l imè t res et d e m i . 

D a n s la b o u r r a s q u e du 28 au 31 j anv ie r , en t re 4 et 
8 heures du soir , le 30, la ba i s se du b a r o m è t r e à Clermont-
F e r r a n d fut d e | 3 mi l l imè t re s , d e . 7 2 6 à 723. Au P u y de 
D ô m e , p e n d a n t le m ê m e t e m p s , le b a r o m è t r e oscilla au
t o u r de 634 m i l l i m è t r e s , avec u n écart de 1/2 m i l l i m è t r e ; 
ensui te il repr i t sa marche ascendante u n e h e u r e p lus tôt 
qu 'à C l e r m o n t . 

I l résu l te de ces observat ions que , q u a n d l ' a tmosphère 
est v io lemment ag i t ée , à cer ta ines d is tances hor izon
tales et ver t icales , comme celles qu i séparent Clermont"-
F e r r a n d et le sommet d u P u y de D ô m e , la p ress ion reste 
s ta t ionna i re ou a u g m e n t e en u n po in t , p e n d a n t qu 'el le 
d i m i n u e en u n a u t r e , et vice-varsa. 

On peu t expl iquer d iversement ces d iscordances . On 
peut supposer , pa r exemple , que , le pays é tan t traversé 
pa r u n cyclone, d ' au t res pe t i t s cyclones placés à l ' i n té 
r i eu r du p r emie r res tent à diverses h a u t e u r s , sans a r r i 
ver j u s q u ' a u sol. On pour ra i t p r é t end re encore que le 
phénomène est local, qu ' i l t ient au relief de la chaîne 
des dômes et aux posi t ions re la t ives des deux s ta t ions de 
l 'Observatoi re . Les é léments m a n q u e n t toutefois p o u r 
d iscuter u n e hypothèse que lconque . 

L a violence des vents a empêché j u squ ' i c i d ' ins ta l ler 
au s o m m e t ' d u P u y de D ô m e u n a n é m o m è t r e enreg i s -
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treur. Lorsque cet i n s t r u m e n t s e r aé t ab l i , on p o u r r a c o m -
parer les observat ions avec celles de l ' anémomètre de la 
plaine. On connaî t ra la vi tesse du vent dans la pla ine et 
en haut do la m o n t a g n e au m o m e n t des variat ions de 
pression que nous avons s igna lées , ce qui donnera des 
renseignements u t i les pour r é soudre la ques t ion . 

Incendie d'un clocher par la foudre. 

Le 25 janvier 1 8 7 8 , à une heure et demie de l ' après-
midi, la foudre tomba sur le clocher de Toucy (Yonne) 
et l ' incendia. 

M. le D r L . R o c h e , secrétaire de la Société médicale 
de l'Yonne, nous adresse su r ce fait insol i te , qu i a été 
communiqué à l 'Académie des sciences de Pa r i s pa r 
M . D u m a s , l e 18 février, les r ense ignemen t s qui vontsu ivre . 

Le 25 j anvier 1 8 7 8 , le vent soufflait du no rd -oues t . 
Tin nuage épais placé à une faible hau teu r vint à éclater, 
couvrant la t e r re de gros g rê lons . Que lques m i n u t e s 
après, on entendi t u n coup de tonner re , un seul, sec-et 
prolongé. E n même t emps la croix qui su rmon ta i t le 
clocher fut en tourée comme d 'un météore l umineux . Des 
personnes placées dans les maisons voisines de l 'église 
virent sort i r de la base d u clocher deux boules de feu, 
d'un d iamètre de 0 m , 3 0 à 0 m , 4 0 , d i s tan tes l 'une de l 'autre 
de quelques cen t imèt res , qu i rou lè ren t sur les marches 
du grand porta i l et n e t a rdè ren t pas à se pe rd re , après u n 
trajet d 'une v ing ta ine de mè t re s , sans qu 'on pû t savoir 
comment elles avaient d i spa ru . Line femme assitse dans 
une chamhre s i tuée à quinze mèt res de l 'escalier fut 
portée à l ' extrémité de cette c h a m b r e ; un j eune h o m m e 
qui passait dans la rue fut renversé , et p lus i eu r s au t res per
sonnes éprouvèrent des commot ions p lus ou moins fortes. 

L ' A H N É E S C I E N T I F I Q U E . X X I I . — a 
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T o u s les t émoins s 'accordent à d i re q u e l 'on n ' a vu 
aucun zig-zag, mais u n e masse de feu enveloppant le 
s o m m e t du clocher. 

I m m é d i a t e m e n t après le coup de t o n n e r r e , la grêle 
cessa et fut remplacée par un ouragan de ne ige , qui 
t o m b a p e n d a n t u n qua r t d ' h e u r e . 

Q u a n d cotte t empê te eut cessé, on s 'aperçut que le feu 
avait p r i s au clocher, dans deux poin ts : l ' un , à la part ie 
supé r i eu re , du côté d u nord-ouest , l ' au t re à la par t ie in
fér ieure, du côté du s u d - e s t , p robab lemen t dans k's 
deux po in t s d 'ent rée et de sort ie du fluide é lec t r ique . 

M a l g r é tous les efforts des h a b i t a n t s du pays et ceux 
d u vois inage, ap rès u n incendie qu i d u r a quatorze heu res , 
le clocher fut complè tement b r û l é . 

Toucy est s i tué sur les r ives de l ' O u a n n e , peti te rivière 
qu i coule dans la di rect ion d u no rd -oues t , au mil ieu d 'un 
étroit val lon. L a ville est ab r i t ée des vents du nord et de 
l 'ouest par de hau t e s co l l ines ; auss i les orages y sont- i ls 
t rès - ra res , et passen t - i l s p r e s q u e toujours à d io i te ou à 
gauche , se divisant souvent et n'effleurant q u e légère
men t la vil le. L a grê le n 'y tombe qu 'except ionnel lement , 
la foudre p o u r a insi d i re j a m a i s . Toutefois en 1873, le 
8 janvier , dans des condi t ions météoro logiques absolu
m e n t s emblab le s , le tonner re tomba sur u n e maison 
vois ine do l 'égl ise , n 'occas ionnant que des dégâ ts ins i 
gnif iants . 

Const rui te su r les ru ines d 'un château fort, l 'église 
occupe u n m a m e l o n qu i domine la vallée. Son clocher, 
hau te flèche en charpen te de 32 mè t re s , recouver te d 'ar
doises , avait été const rui t au seizième siècle et surmonta i t 
u n e tou r r omane octogonale , dont le couronnement était 
p lacé lu i -même à 30 mètres du sol . 
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La commission météorologique de Vaucluse et l'observatoire projeté 
au mont Ventoux. 

Les observatoires météoro log iques qu i fonct ionnent déjà 
au sommet d u P u y de D ô m e et du Tic du M i d i , ont 
excité l ' intérêt d 'un certain n o m b r e de nos sociétés sc ien
tifiques. La Commission météorologique du département 

de Vaucluse, dés i reuse de s 'occuper de la recherche des 
lois a tmosphér iques dans la région d u s u d - e s t de la 
France, a demandé la créat ion, au sommet du mon t 
Yentoux, d 'un observatoire ana logue à ceux qu i existent 
déjà sur le P u y de D ô m e et le P i c du M i d i , et qu i servi
rait de t r a i t -d ' un ion à ces deux labora to i res aér iens . 
Les membres de la Commission météorologique de Vau

cluse, ont été frappés des avantages qu'offrirait la s tat ion 
du mont Ventoux, en ra ison de son i so lement , qu i l 'abr i te 
des influences des m o n t a g n e s vois ines , et de son a l t i 
tude, qui est de 2000 m è t r e s envi ron. 

Ce projet para î t avoir été b ien accueil l i pa r les m e m 
bres de la Commiss ion de l 'Observatoire de P a r i s . 

La pr incipale ra ison qu i a dé te rminé la Commission m é 
téorologique de Vaucluse à s 'occuper de cette ins ta l la t ion , 
est la posit ion exceptionnel le du mont Ventoux, s i tué au 
centre des p la ines qu i t e rminen t la vallée du R h ô n e . Cette 
station météoro logique r end ra i t de g r a n d s services aux 
départements de la rég ion du sud-est de la France p o u r 
la t ransmiss ion t é l ég raph ique . Ses observat ions j o u r n a 
lières v iendraient concour i r efficacement à la prévision 
du temps , et r end ra i en t des services réels à la nav iga 
tion et à l ' ag r i cu l tu re . 

On at tend la présenta t ion aux Chambres d 'un projet de 
loi autor isant la création d 'un observatoire météorolo
gique au sommet du mont Ven toux . 
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L'observatoire Secchi, au mont Stelvio. 

Le P . Secchi, d i rec teur de l 'Ohservatoire de R o m e , qu i 
a été enlevé à la science en 1878, ne cultivait pas seu le 
m e n t l ' a s t ronomie . Il a fait beaucoup auss i p o u r les p r o 
g rés de la météorologie . I l fut le pa r t i s an zélé et le p romo
teur des idées du savant commandan t M a u r y , idées qu i 
ont eu pour conséquence l ' appl ica t ion de la té légraphie 
é lectr ique à l ' annonce des t empê tes . L ' I ta l ie a a insi précé
dé la F rance d ' une année dans cette ut i le appl icat ion de la 
té légraphie é lec t r ique . C'est, en effet le P . Secchi qu i crea 
l e B u l l e t i n m é t é o r o l o g i q u e de VObervatoire du CollègeRo-

main, le p remie r qu i ait été organisé en E u r o p e . L e service 
météorologique de not re Observatoire n e fut créé pa r Le 
Verr iûr q u ' u n an après celui de l 'Observatoi re de R o m e . 

Afin d 'a t tes ter so lenne l lement l eur reconnaissance pour 
le P . Secchi, les r ep ré sen tan t s de la météorologie i ta l ienne 
lu i ont dédié l 'Observatoi re météoro log ique du mon t S t e l 
v io , -qui a été fondé, en 1872, p a r l a section de l a Ya l t e -
l ine du Club alpin, à l ' ins t iga t ion d u sénateur Tore l l i , 
qu i en est encore le p rés iden t . 

Cet observatoi re , qu i a reçu depuis que lques années 
d ' impor tan t s accroissements , et celui du col de Valdohbia , 
r ep résen ten t les deux observatoires météorologiques les 
p l u s élevés de toute l ' E u r o p e . L e u r a l t i tude est , en effet, de 
p l u s de 2500 mè t r e s . Le poste du Stelvio, le p lu s avancé 
au nord de l ' I ta l ie , domine les passages qu i conduisent de 
la F rance en Suisse et en Aut r i che . Cette même stat ion fait 
p a r t i e de la cor respondance météorologique alpine-apen-
nine, a insi q u e du service météorologique officiel, auquel 
elle a été r éun ie pa r les soins du gouvernement d ' I t a l i e . 

On s 'accorde au jourd 'hu i à reconnaî t re que les observa
toires de m o n t a g n e comme p rome t t an t les p lu s u t i les 
services à la météorologie . 
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PHYSIQUE 

1 

La liquéfaction du gaz oxyde de carbone et du gaz oxygène. — 
Importance de cette découverte au point de vue théorique. — Moyens 
employés par M. Cailletet pour obtenir la liquéfaction de l'oxygène 
— I.a même expérience faite à Genève par M. Raoul Pictet. — 
Appareil employé par M. Raoul Pictet pour liquéfier l'oxygène. — 
Liquéfaction du gaz hydrogène et du gaz azote, et liquéfaction de 
l'air. 

Les derniers j o u r s de l ' année 1877 ont été m a r q u é s 
par une découverte d e l à p lus hau te impor t ance . Les gaz 
considérés j u s q u ' à ce j o u r comme permanents, c ' e s t - à -
dire comme non l iquéfiables, l 'oxyde de carbone , l 'oxy
gène, l'azote et l ' hydrogène , ont été r édu i t s , pa r u n e 
réunion de pu i s san t s moyens phys iques , à l 'état l iquide 
et même sol ide . 

Pour comprendre l ' impor tance de ce fait expér imenta l , 
il faut savoir que la théorie mécan ique de la chaleur et 
toutes les considéra t ions phys iques relat ives a u c h a n g e -
mont d'état des corps reposent su r ce pr inc ipe , que 
tout corps de la n a t u r e , p a r u n aba i ssement de t e m p é 
rature suffisant, peut affecter les t rois état» sol ide, l iqu ide 
ou gazeux. On était pa rvenu pa r u n aba issement conve
nable de t empéra tu re , pa r la s imple p ress ion , ou pa r les 
deux moyens r éun i s , à faire passer à l 'é ta t l iqu ide et solide 
presque tous les gaz connus ; mais était demeuré désa r 
mé en face de qua t re gaz. L 'oxyde de carbone, l 'oxygène, 
l'azote et l ' hydrogène avaient rés is té à tous les efforts des 
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p h y s i c i e n s e t d e s c h i m i s t e s q u i a v a i e n t e s s a y é de l e s 

l'aire c h a n g e r d 'é tat . P a r l ' e m p l o i c o m b i n é d e la p r e s s i o n 

et d u f ro id , F a r a d a y é ta i t p a r v e n u , i l y a dé jà l o n g t e m p s , 

à l i q u é f i e r p r e s q u e t o u s l e s gaz c o n n u s , m a i s ce l t e 

m é t h o d e ava i t é c h o u é p o u r l e s q u a t r e gaz c i tés p l u s 

h a u t . L a t h é o r i e d e la c h a l e u r é ta i t d o n c a p p u y é e s u r 

d e s b a s e s e n c o r e i n c e r a i n c s , p u i s q u ' i l é ta i t p e r m i s de 

c i ter q u e l q u e s e x c e p t i o n s à la l o i g é n é r a l e d u c h a n g e 

m e n t d'état d e s c o r p s . L a l i q u é f a c t i o n d e s q u a t r e gaz ré 

p u t é s permanents e s t v e n u e f o u r n i r d ' u n e m a n i è r e 

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

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

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

u n a v e n i r p l u s o u m o i n s é l o i g n é , à d e s a p p l i c a t i o n s p r a 

t i q u e s . E n f i n , l ' e x p é r i e n c e q u i c o n s i s t e à r e n d r e l i 

q u i d e e t m ê m e s o l i d e l 'a ir q u e n o u s r e s p i r o n s , e s t p l e i n e 

d ' i n t é r ê t , et d e n a t u r e à f r a p p e r v i v e m e n t l ' e s p r i t de tous 

c e u x q u i s e p r é o c c u p e n t d e s h a u t e s q u e s t i o n s de la p h i l o 

s o p h i e n a t u r e l l e . 

A p r o p o s d u g r a n d fai t e x p é r i m e n t a l q u i a été c o m 

m u n i q u é a u m o n d e s a v a n t e n 1 8 7 8 , c 'es t -à-d ire la d é m o n s 

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

l i q u i d e o u u n s o l i d e , o n n e p e u t s ' e m p ê c h e r d e c i ter avec 

a d m i r a t i o n u n e p a g e d e n o t r e i m m o r t e l c h i m i s t e L a v o i -

s i e r , q u i , d è s la fin d u d e r n i e r s i è c l e , s e m b l a i t p r é d i r e 

c e t t e d é c o u v e r t e . M . D u m a s , e n c o m m u n i q u a n t à l ' A c a 

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

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

s c i e n c e , d a n s l e q u e l L a v o i s i e r d e v i n e , p o u r a i n s i d i r e , en 

1 7 8 8 , ce q u i d e v a i t s e r é a l i s e r e n 1 8 7 8 . 

a Cons idérons un m o m e n t , dit Lavois ier , ce qui arriverait 
aux différentes subs tances qui c o m p o s e n t lo g lobe , si la t e m 
pérature en était brusquemont changée . S u p p o s o n s , par 

, exemple , que la terre se trouvât transportée tout à coup dans 
une rég ion plus chaude du s y s t è m e solaire , dans la rég ion de 
Mercure, par e x e m p l e , où la chaleur habituel le est probable
m e n t fort supér ieure à colle de l'eau boui l lante . Bientôt l'eau, 
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tous les fluides s u s c e p t i b l e s de se v a p o r i s e r à des d e g r é s 
voisins de l 'eau b o u i l l a n t e , e t le m e r c u r e l u i - m ê m e e n t r e 
raient en e x p a n s i o n ; i ls se t r a n s f o r m e r a i e n t en fluides aeri
formes ou gaz , qu i d e v i e n d r a i e n t p a r t i e do l ' a t m o s p h è r e . 

« Ces nouve l l e s e spèces d ' a i r se m ê l e r a i e n t avec cel les déjà 
existantes, et il en r é s u l t e r a i t d e s d é c o m p o s i t i o n s r é c i p r o q u e s , 

.des combina i sons n o u v e l l e s , j u s q u ' à ce q u e , les différentes 
affinités se t r o u v a n t s a t i s f a i t e s , l es p r i n c i p e s qu i c o m p o s e 
raient ces différents a i r s ou gaz a r r i v a s s e n t à u n é t a t de 
repos. Mais u n e c o n s i d é r a t i o n q u i n e do i t p a s é c h a p p e r , c 'es t 
que' cet te v a p o r i s a t i o n m ê m e a u r a i t d e s b o r n e s -, en effet, à 
mesure que la q u a n t i t é d e s fluides é l a s t i q u e s a u g m e n t e r a i t , 
[ a p e s a n t e u r de l ' a t m o s p h è r e s ' a cc ro î t r a i t on p r o p o r t i o n ; o r , 
puisqu 'une p r e s s i o n q u e l c o n q u e e s t u n obs tac le à la v a p o r i 
sation, p u i s q u e les fluides e v a p o r a b l e s p e u v e n t r é s i s t e r , s a n s 
se vapor iser , à u n e c h a l e u r t r è s - fo r t e q u a n d on y oppose u n e 
pression p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p l u s for te e n c o r e ; enfin, p u i s 
que l'oau e l l e - m ê m e et t o u s les l i qu ides p e u v e n t é p r o u v e r 
dans la m a c h i n e de P a p i n u n e c h a l e u r capab le do les faire 
rougir , on conçoi t q u e la n o u v e l l e a t m o s p h è r e a r r i v e r a i t à 
un degré de p e s a n t e u r te l , q u e l ' eau , qui n ' a u r a i t p a s été 
vaporisée j u s q u ' a l o r s , c e s s e r a i t de bou i l l i r , e t r e s t e r a i t d a n s 
l'état de l iqu id i t é ; en s o r t e q u e , m ê m e d a n s ce t t e s u p p o s i t i o n , 
comme d a n s t o u t e a u t r e de m ê m e g e n r e , la p e s a n t e u r de 
l ' a tmosphère s e r a i t l i m i t é e e t n e p o u r r a i t p a s excéder un 
certain t e r m e . 

« O n - p o u r r a i t p o r t e r ces réf lexions b e a u c o u p p l u s l o i n , e t 
examiner ce qui a r r i v e r a i t aux p i e r r e s , a u x se ls e t à la p l u s 
grande pa r t i e d e s s u b s t a n c e s fus ibles q u i c o m p o s e n t le g l o b e . 

« P a r un effet c o n t r a i r e , si la t e r r e se t r o u v a i t t ou t à c o u p 
placée d a n s des r é g i o n s t r è s f ro ides , l ' eau qui f o r m e a u j o u r 
d'hui nos fleuves e t n o s m e r s , e t p r o b a b l e m e n t le p l u s g r a n d 
nombre ries f luides q u e n o u s c o n n a i s s o n s , se t r a n s f o r m e r a i t 
en m o n t a g n e s s o l i d e s , en r o c h e r s t r è s n i u r s , d ' a b o r d d i a 
phanes, h o m o g è n e s e t b l a n c s c o m m e le c r i s t a l de r o c h e ; 
mais qu i , avec le t e m p s , se m ê l a n t avec des s u b s t a n c e s de 
différente n a t u r e , d e v i e n d r a i e n t d e s p i e r r e s o p a q u e s d i v e r s e 
ment co lorées . L ' a i r , d a n s ce t t e s u p p o s i t i o n , ou a u m o i n s u n e 
partie des s u b s t a n c e s a e r i f o r m e s q u i le c o m p o s e n t , c e s s e r a i t 
sans dou te d ' ex i s t e r d a n s l ' é t a t d e v a p e u r s é l a s t i q u e s , faute 
d'un deg ré de c h a l e u r suf f i san t ; e l l es r e v i e n d r a i e n t donc à 
l'état de l i qu id i t é , e t il en r é s u l t e r a i t de n o u v e a u x l i q u i d e s 
dont n o u s n ' a v o n s a u c u n e idée . » 
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Nous venons défa i re comprendre l ' impor tance , au point 
de vue de la théorie généra le de la p h y s i q u e , do la décou
ver te de la l iquéfact ion des qua t re gaz qu i é taient res tés 
réfractaires j u s q u ' à ce j o u r à la mé thode de liquéfaction 
inventée pa r F a r a d a y . Nous en t re rons m a i n t e n a n t dans 
la descr ip t ion détaillée des expériences qu i ont amené eette 
découver te . 

L a l iquéfaction des gaz oxyde de carbone , hydrogène 
et azote est d u e su r tou t à un phys ic ien français , M . Gail-
le te t , i n g é n i e u r aux forges de Ghâtil lon, qu i a instal lé 
dans cette us ine u n magnif ique labora toi re de recherches 
p o u r les ques t ions les p lu s délicates de la phys ique et de 
la mécan ique . U n phys ic ien de Genève, M . Raoul Pictet , 
a été amené , en m ê m e t emps que M . Cail letet , à p rovo
que r la l iquéfaction de l 'oxygène. 

Ces deux physic iens ont fait u sage d 'appare i l s diffé
r en t s . M . Cailletet opère dans u n vase d'acier contenant 
u n tube de verre , qu i est compr imé par l ' in te rmédia i re 
du m e r c u r e , a u moyen d ' une p o m p e h y d r a u l i q u e . 
M . Raou l P ic te t refroidit les gaz à l ' in té r ieur d 'un tube de 
fer, p a r une circulat ion d 'acide sulfureux l iquide et d 'a
cide carbonique l iqu ide . 

M . Cailletet est le p r e m i e r en date en ce qu i concerne 
les expériences qu i nous occupent . Ce phys ic ien mit sous 
les yeux de l 'Académie des sciences de P a r i s , au mois de 
novembre 1877, l ' apparei l dont il se ser t p o u r opérer la 
l iquéfaction des gaz. Bien p l u s , il fit fonctionner son 
appare i l sous les yeux du publ ic qu i assis te aux séances 
de l 'Académie . L ' appa re i l était placé s u r le b u r e a u du 
p ré s iden t , et l ' au t eu r s'en servit pour opérer la l iquéfac
t ion d 'un gaz, l 'acétylène. 

L ' appa re i l de M . Cailletet se compose d 'un cyl indre 
creux, en acier , dont les paro i s sont assez épaisses pour 
rés i s te r à la press ion de p lu s i eu r s centa ines d ' a tmo
sphè re s . Ce cyl indre d 'acier est plein de m e r c u r e . Sa 
pa r t i e supér i eu re porte u n pas de v is , auque l on fixe, 
avec u n écrou de bronze , un pet i t t ube de ver re , q u i c o n -
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' t ient le gaz à l iquéfier . Ce«petit t ube est l u i - m ê m e en
fermé dans u n au t re t ube de verre p lu s l a rge , p longean t 
dans le mercure dont on a r emp l i le cyl indre creux. • 

Des press ions égales agissent à l ' in té r ieur et à l ' exté
rieur, su r l ' éprouvet te en verre contenue dans le vase 
d 'acier; on peu t a ins i lu i donne r des d imens ions n o t a 
bles, malgré les fortes p ress ions qu 'e l le subi t . Le tube de 
petit d iamèt re , placé dans l ' éprouvet te de ver re , est s o u 
mis in té r i eu rement aux press ions q u i dé te rminen t la l i 
quéfaction, t and i s q u e ses paro is extér ieures suppor t en t 
seulement la p re s s ion a tmosphé r ique . Un épau lement de 
métal l ivre passage a u t ube de verre de pet i t d iamèt re 
qui s'y t rouve m a s t i q u é ; ce tube s'élève ver t ica lement , de 
sorte que l 'œil peu t su ivre tou tes les phases de la l i q u é 
faction. M . Cailletet a t rouvé utile d 'envelopper cette p a r 
tie supér ieure do l ' appare i l d ' u n cyl indre p lu s l a rge r em
pli d 'eau. 

Tour c o m p r i m e r le gaz à l ' in té r ieur de ce sys tème, on 
se sert d 'une p o m p e h y d r a u l i q u e . Un tube la téral est vissé 
au conduit de la p o m p e h y d r a u l i q u e . Le mercure contenu 
dans l ' apparei l reçoit l'effet de compress ion dé te rminé 
par la p o m p e h y d r a u l i q u e , et cette compress ion se 
transmet au t u b e de ver re qu i contient le gaz à liquéfier. 

Quand le gaz acétylène est comprimé avec cet appare i l , 
dès que la p ress ion a t te in t 83 a t m o s p h è r e s , de n o m 
breuses gou t tes se forment et coulent sur les parois i n 
ternes du t u b e . Si a lors on d iminue la press ion de q u e l 
ques a tmosphères , le l i qu ide , par l ' absorpt ion de calo
rique provoquée pa r ce changemen t d 'état , passe s u b i t e 
ment à l 'état gazeux, et un épais broui l la rd appara î t p e n 
dant que lques i n s t an t s dans le t u b e . Ce brou i l l a rd n 'est 
autre chose q u e l 'acétylène solidifié. 

D'après M . Cail letet , l 'acétylène l iqu ide est incolore et 
très mobi l e ; i l doit ê t re t rès réf r ingent . Il est beaucoup 
moins lourd que l 'eau et s'y dissout en g rande n ropo r -
tiun. L 'acétylène l iqu ide dissout la paraffine et les s u b 
stances g rasses . 
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L 'appa re i l gu i a servi à p rodu i re la liquéfaction de-
l ' acé tylène , a été app l i qué pa r M . Cailletet à la l iquéfac
tion de l 'oxyde de c a r b o n e . 

D a n s la séance de l 'Académie des sciences du 24 d é 
cembre 1877, M . Cailletet c o m m u n i q u a à ce corps savant 
l 'expérience qu ' i l venait de faire pour liquéfier le gaz 
oxyde de carbone . 

Si l 'on expose à la t empéra tu re de — 29°, ob tenue en 
enveloppant d 'acide sulfureux l iquide l ' apparei l que nous 
avons décrit p lu s h a u t , et que l 'on compr ime en même 
temps le gaz à 300 a t m o s p h è r e s , on n e peu t p a r 
venir encore à liquéfier l 'oxyde de ca rbone . Ma i s si l 'on 
donne issue à l ' extér ieur au gaz a insi compr imé , on p r o 
du i t , pa r cette détente sub i t e , u n énorme aba i s semen t de 
t empéra tu re , aba i s semen t qu i p e u t , selon F a r a d a y , aller 
à — 200°. D a n s ces condi t ions , c 'est-à-dire q u a n d onrfd-
tend sub i t emen t l 'oxyde de carbone compr imé à 300 a t 
mosphères et refroidi à — 29° dans l ' apparei l de M . Cail
letet , on aperçoi t , à l ' i n té r i eur du tube , un b rou i l l a rd 
in tense , qu i est p rodu i t pa r la l iquéfaction et peu t -ê t r e 
pa r la solidification de l 'oxyde de carbone . 

On observe le m ê m e effet lo r squ 'on fait détendre l 'acide 
ca rbon ique , le pro loxyde d'azote et le bioxyde d'azote, 
for tement c o m p r i m é s . 

La l iquéfaction do l 'oxyde de carbone était u n p remie r 
pas qu i devait condui re à la l iquéfaction du gaz oxygène. 
E n effet, en r épé t an t la même expérience : aba i s sement de 
t e m p é r a t u r e à — 29°, compress ion à 300 a tmosphères et 
dé ten te de l 'a i r l i b re , M . Cailletet ob t in t , dans le t ube 
de verre appara issan t à l ' extér ieur , u n b rou i l l a rd , qu i était 
le s igne du passage de l 'oxygène à l 'état l i qu ide . 

M . Cailletet essaya de p rodu i r e p a r le même moyen la 
l iquéfaction de l 'azote et celle de l 'hydrogène , mais il ne 
pu t y réuss i r . 

Ces bel les expériences furent c o m m u n i q u é e s , comme 
nous venons de le d i r e , à l 'Académie des sciences, dans la 
séance du 24 d é c e m b r e 1877. 
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Mais aussi tôt u n -véritable coup de théâ t re se p r o d u i 
sit. Après avoir annoncé à l 'Académie la découverte de 
M. Gailletet, M . D u m a s ajouta q u ' i l venait de recevoir 
de Genève un t é l é g r a m m e lu i annonçant que M . Raoul 
Pictet avait réal isé la m ê m e découver te au moyen d 'un 
appareil par t icu l ie r . 

Et avec l ' appare i l de M . Raou l P ic te t l 'oxygène n ' a p 
paraît pas comme u n s imple b rou i l l a rd , mais b ien à l ' é t a t 
d'un l iquide facile à observer . 

Le 22 décembre 1877, à h u i t heures du soir , M . de 
Luynes, professeur de chimie manufactur ière au Conser -
servatoire des A r t s et Mét ie r s , avait reçu de Genève la 
dépêche su ivante , envoyée par M . Raou l P ic te t : « O x y 
gène liquéfié au jourd 'hu i sous 320 a tmosphères et 140 
degrés de froid par acide sulfureux et carbonique accou
plés. » 

L'appareil employé par M . Raou l Pic te t ne saurait 
être compris sans f igures. Nous nous bo rne rons , en 
conséquence, à dire que l 'acide sulfureux et l 'acide 
carbonique l iqu ide agissent s imul tanément comme r é 
frigérants sur le gaz, qui est compr imé dans un tube 
en verre t r è s -épa i s , lequel communique lu i -même avec 
une cornue en fer forgé, espèce d 'obus de 1er, dans lequel 
on produit un dégagement de gaz oxygène au moyen du 
chlorate de po tasse décomposé par la chaleur . Le gaz, ne 
pouvant s 'échapper de l ' in té r ieur de l ' obus , se compr ime 
par l u i - m ê m e , et l 'on arr ive a ins i à des press ions énor 
mes. 

L'acide sul fur ique et l 'acide carbonique q u i , par le 
grand froid q u e provoque l eu r volat i l isat ion, doivent ser
vir d 'agents r é f r igé ran t s , sont refoulés pa r quat re pompes 
autour du tube contenant l 'oxygène, qu i se compr ime par 
lu i -même. Quand ces p o m p e s , act ionnées par une machine 
à vapeur de la forcede 15 chevaux,ont agi pendan t p lus ieurs 
heures, et q u a n d tout l 'oxygène, a été dégagé du chlorate 
de potasse par la cha leur , la press ion dans le tube do 
verre- arr ive à 320 a t m o s p h è r e s , et la t empé ra tu r e est 
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de — 140°. Si alors on découvre sub i t emen t un orifice 
placé en h a u t de l ' obus , l 'oxygène s 'échappe dans l 'air, 
avec une violence ext raordinai re , et cette détente p r o 
dui t une absorpt ion de calor ique assez considérable 
p o u r q u ' u n l iquide appara i sse dans le t u b e de ver re et 
j a i l l i s se p a r l'orifice, si l 'on incl ine l ' appare i l . 

Ce l iqu ide , c'est l 'oxygène. 
Le t ube dans lequel opérai t M . Raoul P ic te t , a 1 mètre 

de l o n g u e u r et 1 cent imèt re de d i amè t r e in t é r i eu r . L'oxy
gène liquéfié occupait u n peu p l u s du t iers de la lon 
g u e u r de ce t ube , et s ' é chappa i t , sous forme de jet l i 
qu ide , par l'orifice découvert.-

A l ' issue de la séance académique du 24 décembre 
1877, M . D u m a s reçut de M . Raou l P ic te t u n nouveau 
t é l é g r a m m e , daté de Genève. Le 24 décembre , à 4 heures 
15 m i n u t e s du soir , M . P ic te t annonçai t u n e seconde 
expérience faite en présence d 'un g rand n o m b r e de pe r 
sonnes et qu i avait parfa i tement r éuss i . 

Le 26 du même mois , u n e le t t re de M . R a o u l Pic te t , 
adressée à P a r i s , donnai t des explications p lu s complètes 
su r cette belle expér ience . 

Le b u t auque l t e n d , depuis p lu s de t rois années , 
M . R a o u l P ic te t , est, écrivait ce phys ic ien , de c h e r c h e r a 
démont re r expé r imen ta l emen t que la cohésion molécu
lai re est u n e propr ié té générale des corps , sans aucune 
exception. Si cer ta ins gaz ne pouvaient ê t re l iquéfiés, il 
faudrait en conclure q u e l eu rs par t icules cons t i tuan tes ne 
s 'a t t i rent pas et échappent à loi généra le de l 'a t t ract ion 
molécula i re , c 'es t -à-di re de la cohésion. 

P o u r arr iver expér imenta lement à r approcher le p lus 
poss ible les molécules d 'un gaz et à obtenir a insi sa l i 
quéfact ion, il faut certaines condi t ions i nd i spensab l e s , 
que l ' a u t e u r r é s u m e ainsi : 

1° Avoir du gaz a b s o l u m e n t p u r , sans t race de gaz 
é t r a n g e r ; 

2° Pouvo i r d isposer de p re s s ions ex t rêmement é n e r 
g i q u e s ; 
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3° Obtenir u n froid t rès- intense ; 
4° Disposer d 'une g r a n d e surface de condensat ion ma in 

tenue à ces basses t e m p é r a t u r e s ; 
5° Pouvoir u t i l i se r la détente des gaz de la press ion 

considérable à la s imp le p ress ion a t m o s p h é r i q u e , détente 
qui, s 'ajoutant aux moyens p récéden t s , dé t e rmine la l i 
quéfaction. 

Avec ces cinq condi t ions r emp l i e s , o n peu t formuler , 
dit M. Raoul Pic te t , le d i l emme suivant : 

Lorsqu 'un gaz est c o m p r i m é à 500 ou 600 a tmosphè res , 
qu'il est m a i n t e n u à u n e t e m p é r a t u r e de 100 ou 140 d e 
grés au-dessous de zéro, et qu ' on le la isse dé tendre à la 
pression a tmosphé r ique , de deux choses l 'une : ou bien le 
gaz, obéissant à l 'action de la cohésion, se liquéfie et cède 
sa chaleur de condensat ion à la por t ion du gaz qu i se 
détend et r ep rend sa forme gazeuse ; ou b ien , dans l ' hypo
thèse où la cohésion ne serai t pas une loi généra le , le gaz 
devrait passer p a r le zéro absolu , c 'est-à-dire être ine r te , 
une poussière sans consistance. Le travai l de détente se
rait impossible et la pe r t e de chaleur abso lue . 

M . Raoul P ic te t décrit ensui te son a p p a r e i l , qu i est 
disposé de telle sorte que l 'acide sulfureux et l 'acide car 
bonique donnent la t e m p é r a t u r e que nous avons i n d i 
quée p lu s h a u t , et que l 'oxygène p r o d u i t au sein d 'un 
obus se compr ime lu i -même dans la cavité de l 'obus j u s 
qu'à 500 a tmosphè re s . 

Lorsque la réact ion est finie, la press ion é tan t à 320 at
mosphères, si on ouvre le rob ine t à vis qui t e rmine le 
tube de compress ion , u n jet l iqu ide s 'échappe, comme 
nous l 'avons di t p lu s h a u t , avec u n e violence ex t rême. 
On referme; et que lques i n s t an t s après on voit s 'échap
per un second je t , moins abondan t toutefois. Des char 
bons légèrement a l l umés , mis dans ce je t , s 'enf lamment 
spontanément avec u n e violence inou ïe . C'est le caractère 
chimique auque l on reconnaî t l 'oxygène. 

M. Pictet n ' a p u recuei l l i r ce l iqu ide , à cause de 
ja force de project ion avec laquel le il s 'échappe. 
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Los déta i ls con tenus d a n s la le t t re de M . Raou l Pictet 
p rouven t a v e c évidence q u e l ' a u t e u r a p rocédé dans ses 
r echerches i n d é p e n d a m m e n t des t ravaux de M . Gaille-
tot, et que les deux phys ic iens sont a r r ivés , l ' un et l ' a u 
t r e , à cette be l le découverte sans connaître m u t u e l l e 
m e n t l eu r s t ravaux . I l faut donc les féliciter tous l e s deux 
du magnif ique résu l ta t de l eu r s efforts. 

Cette cur ieuse h is to i re a un épi logue p l u s in té ressan t 
encore. 

M . Cailletet con t inua , dans le labora toi re de l 'Ecole 
n o r m a l e , on p résence de p lu s i eu r s savants et professeurs 
de P a r i s , ses expériences de l iquéfaction des gaz, et il 
fut assez heu reux p o u r p a r v e n i r à l iquéfier, dans la soi
rée du 3 0 décembre 1 8 7 7 , l 'azote et l ' hydrogène , qui 
avaient résis té j u sque - l à à tous ses efforts. 

M . Cailletet opéra su r de l ' azote , su r de l 'air a t 
mosphér ique et sur l ' hydrogène . Les expériences r é u s 
s i rent p l e inemen t , à la g rande admi ra t ion des savants 
qu i étaient p r é s e n t s . 

L'azote liquéfié dans l ' appare i l de M . Cail letet s'est 
mont ré sous l ' apparence d 'un b rou i l l a rd épais , au m o 
men t de sa dé ten te , dans les c i rconstances où l 'oxygène 
a p résen té le m ê m e p h é n o m è n e . 

L 'a i r é tant formé d'azote et d 'oxygène, tout faisait p ré 
voir que l 'a ir se l iquéfierai t dans le môme appa re i l . L ' ex 
pér ience a confirmé cette prévis ion. L 'a i r a tmosphér ique , 
pr ivé de s o n acide ca rbon ique et de sa vapeur d'eau, 
s 'est liquéfié dans l ' appare i l de M . Cail letet , et l 'on a 
p u , p o u r l a p r emiè re fois, voir l 'air que nous respi
r o n s sous l a forme d ' un c o r p s sol ide . 

Quan t à l ' hyd rogène , comme l 'expérience fu t faite, 
p o u r la p remiè re fois, l e soi r , avec l 'éc la i rage d 'une 
l a m p e r ayonnan t d 'en h a u t , on ne pu t voir q u ' u n e t rès l é 
gère vapeur , r e s s e m b l a n t à c e qu i s e p rodu i t à la fin de 
l 'opérat ion exécutée s u r l 'oxygène . Mais l e l endemain 
ma t in , 31 d écembre , on répéLa l ' épreuve, et l 'on ne con
serva p lu s aucun doute s u r le résu l ta t . 
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F Ainsi l 'oxygène, l 'azote et l ' hydrogène ont été l i q u é 
fiés, et l 'on est pa rvenu à r end re l iqu ide l 'air a t m o s p h é 
rique. On no p o u r r a i t i m a g i n e r u n e p l u s hel le série 
d'admirables expér iences . L e s de rn ie r s j o u r s de l ' an 
née 1877 ont donc été s igna l é s , comme nous le dis ions 
en commençant , p a r u n e des p l u s in té ressan tes décou
vertes de notre siècle. 

2 

L ' O X Y G È N E L I Q U I D E , L ' H Y D R O G È N E L I Q U I D E ET S O L I D E . — N O U V E L L E E X P É -

D E M . R A O U L P I C T E T , D E G E N È V E . 

En considérant l 'oxygène comme appar t enan t à la fa
mille du soufre, et les corps i somorphes comme ayant 
le même volume a t o m i q u e , M . D u m a s avait conclu q u e 
le volume a tomique de l 'oxygène devait être 16, celui du 
soufre étant : i

2

2 e t , r éc ip roquement , que la densi té de 
l'oxygène l iquide ou solide serai t Jjj = 1 ou la d e n 
sité de l 'eau. Ces idées ont été dédui tes de celles de 
M. Dumas par M . R a o u l Pic te t , l ' h eu reux expér imen
tateur genevois à qu i l 'on doit , en même t emps q u ' à 
M. Cailletet, la découverte de la l iquéfaction de l 'oxygène. 

Les vues théor iques de M . D u m a s concernant la d e n 
sité de l 'oxygène l iqu ide ont été complè tement confirmées 
par expérience. 

M. Pic te t a reconnu q u ' u n e différence d 'environ 74 at
mosphères au m a n o m è t r e r ep résen ta i t la variat ion de 
pression cor respondan t à la condensat ion de l 'oxygène 
dans tout le tube en tou ré d 'acide carbonique sol ide. 
C'est ce qu i a été constaté dans trois expériences faites à 
Genève. 

La quan t i t é d 'oxygène l i qu ide ob tenue dans le tube 
était de 45 g r a m m e s et demi Or, ce poids cor res
pondai t à un volume de 46 cen t imèt res cubes envi 
ron. E n tenant compte des pet i tes e r reurs inévi tab les , 
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on a ainsi la p reuve que la densi té de l 'oxygène l i 
quide est égale à celle de l 'eau, comme l 'avait prévu 
M . D u m a s . 

C'est peu après cette communica t ion , adressée à M . Du- . 
mas , q u e M . Pic te t a annoncé , à la date du 4 janv ie r 1878, 
qu ' i l était pa rvenu à liquéfier le gaz h y d r o g è n e , et à 
obteni r la solidification de ce gaz, en opérant à u n e p re s 
sion de 650 a tmosphères et à u n e t e m p é r a t u r e de 140° 
au -des sous de zéro. Quand l ' appare i l qu i contenai t l 'hy
drogène l iqu ide a été mis en communica t ion avec l 'air 
extér ieur , M . Pic te t a ob tenu l 'hydrogène à l 'é tat solide, 
pa r sui te de l 'évaporat ion d 'une pa r t i e d u l iquide ob tenu . 

L 'expérience p o u r la l iquéfaction de l ' hydrogène a été 
faite dans le môme appare i l où l 'oxygène avait été l iqué
fie. L e protoxyde d'azote l iquide servait d ' agen t réfr igé
r an t . L ' h y d r o g è n e était p rodu i t p a r la décomposit ion 
du pe rmangana t e de potasse et la po tasse caus t ique . De 
cette man iè re , dit M . P ic te t , on obt ient le gaz sans p re s 
sion et sans la moindre t race d 'eau. 

La press ion fut amenée à 650 a tmosphères ; 250 li tres 
de gaz furent soumis à l ' épreuve, et la t empé ra tu r e de s 
cendit à 140° a u - d e s s o u s de zéro. 

Lor squ 'on ouvri t le robine t de communica t ion de l 'ap
parei l avec l 'air, l ' hydrogène l iquide sort i t avec violence, 
en faisant en t endre u n son a igu . Le j e t était d 'une cou
leur bleu d'acier ; il était tout à fait opaque et p roduis i t , 
en t o m b a n t su r le sol, un c rép i t emen t analogue à celui 
que ferait en tendre de la grenai l le de p l o m b . Le siffle
men t se changea ensui te en un b r u i s s e m e n t , comme 
celui que p rodu i t un morceau de sodium je té dans l 'eau 
Le je t devint i n t e rmi t t en t , en occasionnant des secousses 
dans le rob ine t . 

D u r a n t ce p r e m i e r j e t , la p ress ion descendi t à • 370 at
m o s p h è r e s . Après la fermeture du robine t , elle était 
de 215 a tmosphères , et elle r emonta j u squ ' à 225. On 
ouvrit de nouveau le robine t , u n second je t sor t i t , et la 
congélat ion fut de nouveau opérée. 
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Pendant p lu s d 'un q u a r t d 'heure , i l y eut des décha r 
ges de gaz. Le brou i l l a rd qu i descendai t j u s q u ' a u sol 
cessa lorsque le je t devint i n t e r m i t t e n t . Ce broui l l a rd ne 
ressemblait pas au je t l i qu ide du débu t de l 'expérience. 

En c o m m u n i q u a n t à la Société cïencouragement les 

faits que nous venons de rappor te r , M . D u m a s a dit : 
« Il y a c inquante a n s , j ' a n n o n ç a i s q u e , à mes yeux, 
l 'hydrogène était u n méta l vaporisé , à l 'état gazeux. Cette 
opinion ne fut pas admise a lors . Depu i s cette époque , 
des expériences p roban te s de divers chimis tes lui d o n 
nèrent du crédit et firent adme t t r e p a r m i les métaux 
un corps qu 'on dés igae par le nom à'hydrogenium ; ma is 
il restait encore à voir ce méta l à l 'état solide. » 

Cette confirmation de la n a t u r e réelle de l 'hydrogène 
ne doit pas être regardée seu lement comme u n résul ta t 
théorique ut i le à la science p u r e ; elle pa ra î t avoir u n e 
grande impor tance p ra t i que pour l 'avenir de l ' i ndus t r i e . 
La connaissance cer ta ine de la n a t u r e méta l l ique de 
l 'hydrogène aura i t u n e influence directe sur la m é t a l 
lurgie et l ' indus t r i e t i rera i t par t i de cette donnée scien-
tique. 

3 

Emploi du chlorure de méthyle pour la production de basses 
températures. 

La Société française de physique a reçu de M . V i n 

cent une communica t ion in té ressan te , concernant la 
production d 'un froid t rès in tense par l 'emploi d 'un 
simple l iqu ide : le chlorure de méthy le liquéfié pa r la 
compression. 

Le chlorure de méthy le , autrefois t rès cher, peu t a u 
jourd 'hui s 'extraire i ndus t r i e l l emen t , en grandes q u a n 
tités et à b a s pr ix , des p rodu i t s de la dist i l lat ion des 
mélasses de b e t t e r a v e 
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Dans les condi t ions no rmales , le ch lorure de méthyle 
est u n gaz qu i se liquéfie sous 4 a tmosphè res environ de 
p ress ion . I l p e u t a lors être conservé et t r anspor té dans 
des vases de cuivre ou de fer, et const i tue u n magas in 
de froid toujours à la disposi t ion de l ' opéra teur . I l suffit, 
en effet, d 'ouvr i r le robine t a vis qu i ferme le vase, pour 
faire écouler le l iqu ide et obteni r , pa r la s imple exposi
t ion de ce p rodu i t à l 'a i r , une t e m p é r a t u r e de 23° au-
dessous de zéro, t e m p é r a t u r e de sa vapor isa t ion sous la 
press ion a tmosphé r ique . Si l 'on active la vaporisation 
p a r un courant d ' a i r , la t empé ra tu r e descend à environ 
— 55°. Que lques cen t imèt res cubes de mercu re contenus 
dans un t ube que l 'on place au mi l i eu du b a i n de chlo
ru re de mé thy le , sont congelés en 3 m i n u t e s . 

M . "Vincent a cons t ru i t un appare i l qu i p e r m e t d 'u t i 
l i ser ce froid i n t ense et d 'en mu l t i p l i e r faci lement les 
app l ica t ions . I l enferme 2 ou 3 k i l o g r a m m e s de chlorure 
de méthy le l iqu ide dans u n e double paro i q u i enveloppe 
u n ba in d'alcool ou de ch lorure de c lac ium en dissolu
t ion, et qu i est p ro tégée ex té r i eu rement p a r u n e couche 
isolante de r à p u r e de l iège. P o u r ob ten i r de t rès basses 
t empéra tu res , il suffit de fa i re c o m m u n i q u e r , au moyen 
d ' un tube de caoutchouc , l'orifice à rob ine t de la double 
pa ro i , avec u n e mach ine p n e u m a t i q u e , q u i p rovoque l ' é -
vaporat ion du chlorure de mé thy l e . 

Cet appare i l p e r m e t de réa l i ser a i sément les expé
r iences qu i exigent u n ref ro id issement lent et g radué , 
celle de la congélat ion du mercure pa r exemple . 

Ce m ê m e appare i l p o u r r a i t , selon n o u s , servir à r ep ro 
du i r e les nouvel les expériences qu i ont p e r m i s de réal iser 
la l iquéfaction de l 'oxygène , de l 'azote, de l 'a ir et de 
l ' hydrogène . Le froid ob tenu avec la dé tente du chlorure 
de mé thy le p rovoquera i t p r o b a b l e m e n t la l iquéfaction 
de ces gaz, aussi b i e n que les appare i l s compl iqués de 
M M . Caillctot et Raoul P ic tc t . 
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4 

¡L'éclairage électrique en 1878. 

En 1 8 7 8 , p e n d a n t l 'Exposi t ion universe l le , Par i s A été 

inondé, on peu t m é m o di re excédé, par LA lumiè re é lec . 

t r ique. L e spectacle de cette l umiè r e éblouissante s e m 

blait caractériser, symbol iser , les p rogrès des sciences ap

pliquées à l ' indus t r ie . Auss i ne s 'es t-on pas fait faute do 

la prodiguer en tous l ieux. L a place et l 'avenue de l 'Opé

ra, LA façade du Corps législatif, la place du T h é â t r e - F r a n 

çais, la place de la Made le ine , le pou r tou r de l 'arc de 

triomphe de L 'Etoi le , e tc . , é ta ient , chaque soir, i l l u 

minés par cette espèce de feu d'artiiice éblouissant et 

aveuglant. Le succès apparen t A été eomple t . Les i n n o m 

brables v is i teurs de notre g r a n d e capitale et de notre 

magnifique Exposi t ion ont été ravis , émervei l lés , de ce 

nouveau sys tème d écla i rage des g r a n d s espaces . 

Il est t emps toutefois de t i rer de cette bel le expé

rience les ense ignemen t s , les conclusions À L'usage de la 

pra t ique . 

Nous croyons que ces conclusions n e sont pas à 
l 'avantage du nouveau sys tème d 'écla i rage, et que , m a i -

gré l 'éclat des expériences effectuées sous les yeux des 

Par is iens en 1 8 7 8 , LA ques t ion de L'éclairage é lectr ique 

n'a guère avancé, qu 'e l le est res tée au point où elle 

en était -il y A deux a n s , c ' e s t -à -d i re À L 'époque, où 

M. Jablochkoff fit la r e m a r q u a b l e découverte de sa bougie 

à conducteurs para l lè les séparés pa r u n e lame de kaol in , 

ou de p lâ t r e . 

A cette g rande et incontes tab le découverte , qu i a p e r m i s 

de r endre r é g u l i e r , éga l , cons t an t , L'arc é l ec t r ique , 

M . Jablochkoff ne nous para î t r ien avoir ajouté d ' i m p o r 

tant. Il n 'a pas encore t rouvé le moyen do faire passer dans 

l 'usage p r a t i q u e l 'électricité comme agent d 'éclairage. 
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Que nous p résen te , en effet, M . Jablochkoff ? Des lu
miè re s d 'une in tens i té éb louissante , de la pu issance de 
5 0 becs Carcel au m i n i m u m , puissance excessive, inutile 
p r e s q u e toujours , pu i squ ' i l faut l ' é te indre pa r des glo
bes do vorre dépol i . U n point l u m i n e u x s te l la i re , c'est-
à-dire un poin t l umineux fixe, ne diffusant pas la lumière 
et qu ' i l faut diffuser pa r des globes de verre dépol i . Or, 
ce q u e l 'on a t tend , ce que l 'on demande , ce q u i seul peut 
a m e n e r l ' emploi de l 'électricité comme agent d'éclai
r a g e , ce sont de pe t i t s foyers, du faible pouvoir éclairant 
de 3 à 4 becs Carcel, ou de la valeur d 'un bec de gaz 
ord ina i re . C'est ce que l ' on appel le la division de la 
lumière électrique. Cette division, M . Jablochkoff se 
vante de l 'avoir r éa l i sée ; mais il ne nous a encore donné 
q u e de s imples affirmations. L e j o u r où i l nous mont re ra 
un" éclairage électr ique composé d 'une série de becs de la 
va leu r d 'un bec de gaz chacun , ou d 'une chande l l e , il aura 
T é s o l u le g rand p rob lème , découvert le g rand arcane. 

Au mois d 'octobre 1878, des annonces venues de New-
York affirmèrent q u e M . Éd i son , le célèbre i nven t eu r du 
p h o n o g r a p h e , aura i t résolu , dans ce sens , le p rob lème de 
l 'éclairage électr ique. Si ce n 'es t pas là u n s imple puff 
amér ica in , M . Éd i son a u r a l a g loire d 'avoir fait u n e des 
p l u s g randes découvertes de no t re siècle. I l faut donc at
t endre avec le doute du sage, l ' impar t ia l i t é du savant et 
l ' e spo i r de l ' homme de p rog rè s , la réal isa t ion des p r o 
messes venues de l ' a u t r e côté de l 'A t lan t ique . 

U n physic ien français, M . E . Roynier , a ssure avoir 
o b t e n u le f ract ionnement de la l umiè re é lectr ique. La 
disposi t ion de lampe électr ique qu ' i l a imag inée mér i te , 
d ' a i l l eurs , d 'ê t re connue. 

Dans le nouvel apparei l p o u r la p roduc t ion de la lu
miè re électrique que le j o u r n a l la Nature a décri t dans 
son n u m é r o du -24 août 1878, et qu i a été mis sous les 
yeux de la Société d'Encouragement, le 13 décembre 
1878, à la sui te d ' un rappor t de M . du Monce l , M . Rey-
uier p rodu i t la lumière comme à l 'ordinai re , pa r un cou-
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rant voltaïque t raversant u n conducteur de charbon . 
Mais le r égu la teur p ré sen te une disposi t ion nouvelle et 
fort simple. 

Une bague t t e de cha rbon m i n c e , d isposée ver t ica le
ment, est poussée à sa pa r t i e supé r i eu re , pa r u n contact 
élastique agissant suivant l 'axe sur u n contact fixe, placé 
en bas . Quand elle est t raversée p a r u n couran t é lec
trique assez pu i s san t , la b a g u e t t e do charbon est por tée 
à l ' incandescence et b r û l e en s ' aminc i ssan t à son ex t ré 
mité infér ieure. M a i s , comme elle est poussée sans cesse 
par en hau t , elle gl isse dans le contact é las t ique , à m e 
sure qu'el le se consume p a r en b a s , de man iè re à b r û l e r 
sur le contact fixe. 

La combus t ion du charbon accroît cons idérab lement 
la chaleur développée par le courant é lec t r ique . 

La lumière p rodu i t e au moyen de ce sys tème est très • 
blanche. 

Le fract ionnement de la l umiè re peu t être obtenu; 
en faisant t raverser p lu s i eu r s do ces l ampes par une 
même source é lec t r ique suffisamment in t ense . 

Un physicien ang la i s , M . W e r d e r m a n n , est arrivé 
également à f ract ionner la lumière é lectr ique, et son 
appareil a été p ré sen té avec éloges à l 'Académie des 
sciences, au mois de novembre 1 8 7 8 , pa r M . du Monce l . 
Ou trouvera dans le n u m é r o du 30 novembre 1 8 7 8 
du journal la Nature la descr ipt ion et la figure d u 
bec électrique de M . W e r d e r m a n n , et la maniè re dont 
le courant é lect r ique se d i s t r ibue à une rangée de dix 
lampes, 

M. Reynie r a élevé une ques t ion de pr ior i té contre 
M. W e r d e r m a n n , a s su ran t que l ' appare i l de ce dern ie r 
reproduisait la pa r t i e pr inc ipa le de son sys tème. N o u s 
n'entrerons pas dans la discussion do ces in té rê t s pa r t i 
culiers. Nous ferons r e m a r q u e r seu lement que ni l 'un n i 
l'autre de ces appare i l s n 'a été expér imenté p o u r u n 
éclairage p u b l i c , et que le fait de la division de la l u 
mière électr ique d 'une manière p r a t i que et économique 
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pa r les moyens dus à M M . R e y n i e r et W e r d e r m a n n 
n 'es t encore ga ran t i que par des expériences de l abora 
to i re . 

E n a t t e n d a n t , n o u s en s o m m e s tou jours au m ê m e 
poin t dans la p r a t i q u e . U n énorme foyer qu i éblouit , 
qui aveugle, qui menace la vue , et qui n ' e s t to lérable qu 'à 
la condit ion de l ' é te indre p a r tous les moyens qu i sont en 
not re pouvoir : voilà tout ce que n o u s avons . La q u e s 
t ion de l 'éclairage é lect r ique n 'a donc pas fait, nous 
le r épé tons , de g r a n d s p rog rès depu i s deux a n s . On sa 
vait déjà q u e l 'on peu t se servi r avec b e a u c o u p d 'avan
tage de l 'arc vol ta ïque p o u r éclairer de g r a n d s espaces, 
do vastes chant ie rs de t ravai l ou des p laces p u b l i q u e s . 
C'est ce que l 'on a fait en 1 8 7 8 , avec u n e facilité, unr: 
r égu la r i t é r e m a r q u a b l e s , grâce aux boug ie s é lect r iques 
•Tablochkoff. Quan t à vouloir i n t rodu i r e l 'éclairage élec
t r i que dans les ma i sons par t i cu l iè res , dans les théâ t res , 
dans les l ieux p u b l i c s , dans les a s semblées , on ne peut y 
songer encore. I l nous para î t assez r idicule d 'avoir à 
faire fonctionner u n e mach ine à vapeur p o u r éclairer 
une place p u b l i q u e . Au lieu de faire b r û l e r sous la chau
dière de la mach ine à vapeur la houi l le nécessaire pour 
p r o d u i r e la vapeur et le m o u v e m e n t qu i engendren t l 'élec
t r i c i t é , laquel le e n g e n d r e la l u m i è r e , n e sera i t - i l pas plus 
s imple de dis t i l ler la m ê m e houi l le dans les cornues 
d 'une us ine à gaz? 

Que dire d 'a i l leurs d 'un mode d 'éclairage qu i peut se 
t rouver s u p p r i m é s u b i t e m e n t p a r l ' a r rê t de la mach ine à 
vapeur , pa r le p lu s l éger accident su rvenu au câble con
duc t eu r de l 'é lectr ici té , ou aux é lec t ro-a imants de la ma
chine G r a m m e ? Voyez-vous une salle de spectacle éclairée 
par l 'é lectr ici té , q u i , sub i t emen t , tombe dans u n e obscu
r i té abso lue , pa r u n s imple dé r angemen t de l ' apparei l 
é l ec t ro -magné t ique , ou u n accident arr ivé au câble con
duc teur de l ' é lec t r ic i té? Cette cra inte nous est venue 
souvent à l ' espr i t à l 'H ippodrome , qui s 'éclaire par ce 
moyen . 
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Quant au prix de revient , ques t ion q u i doit tenir u n e 
place impor tan te dans cette ques t ion , il est b ien connu 
que la lumière é lec t r ique est fort coû teuse . Chaque bec 
de l 'éclairage é lec t r ique coûte , pa r h e u r e , 1 fr. 25 à 
1 fr. 75 . P o u r le m ê m e pr ix , a insi que le faisait obser
ver M. Mal le t au Conseil m u n i c i p a l de P a r i s , on aura i t 
68 à 95 becs de gaz, q u i p rodu i ra i en t u n e l umiè r e égale 
et qui n ' aura i t a u c u n des inconvénients de la l umiè re 
électrique, sujette à var ier d'éclat et exposée à s 'é te indre 
subitement. 

Dans l 'état actuel d ' imperfect ion de l 'éclairage élec
trique, on ne p e u t donc songer à remplacer le gaz, 
l'huile, le pé t ro le et les hydroca rbures pa r l 'é lectr ic i té . 
Le gaz a l ' admi rab le avantage de la canal isa t ion . I l monte 
et descend, s ' in t rodui t p a r t o u t , se règ le , se d i s t r ibue par 
le doigt d 'un enfan t ; il s 'arrê te et s 'élance à la volonté 
et à la m i n u t e . E n ou t re , le gaz n 'es t pas seulement un 
moyen d ' éc la i rage ; c'est u n agent auss i s imple que com
mode do chauffage, et les services qu ' i l r end sous ce de r 
nier rapport sont de la p lu s g rande impor tance . 

Avec tous ces avantages , l 'éclairage au gaz n 'es t p a s à 
la veille d 'ê t re supp lan té . « Le boule t qu i doit me tuer , 
n'est pas encore fondu, » disai t Napoléon I G r . « La pi le 
qui doit remplacer le gaz n 'es t pas encore montécj » 
dirons-nous. 

S 

Perfectionnement à l'éclairage sous-marin — La lumière Drummond 
appliquée à l'éclairage du fond des eaux. — La lampe électrique 
sur le casque du plongeur. 

MM. Barne t t et Fos te r ont i m a g i n é u n sys tème d ' é 
clairage sous -mar in , insp i ré p r o b a b l e m e n t p a r l ' appare i l 
Drummond . Ce sys tème consiste à faire usage d ' u n e l a m p e 
à alcool, dont la combus t ion est activée par un j e t d'oxy
gène pur . U n réservoir renferme de l 'oxygène c o m p r i m é 
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à la p ress ion de 30 a tmosphères . Ce réservoir est u n e boîte 
cy l indr ique en fer forgé, rel iée à la l ampe pa r u n tuyau 
flexible; des soupapes la issent échapper les gaz p rodu i t s 
pa r la combus t ion . 

Avec ces d isposi t ions , on obt ient , pendan t qua t r e h e u 
res , u n e lumière b r i l l an te , pa r le seul approv is ionnement 
du réservoir d 'oxygène compr imé . 

Cet appare i l s u p p r i m e les tuyaux et les au t re s moyens 
de communica t ion avec l 'air extér ieur , qu i sont usi tés 
p o u r les procédés d 'écla i rage sous-marin essayés j u squ ' à 
ce j o u r . P lacé dans l ' eau d 'une r ivière ou dans la mer , 
dans u n globe fermé, il éclaire t rès vivement le mil ieu 
env i ronnan t . Les p l o n g e u r s peuven t facilement t ravai l 
ler à cette l umiè r e artificielle. 

M M . He in lh et Davis ont résolu la m ê m e ques t ion par 
u n au t re moyen . Ils ont app l i qué la l ampe électr ique à 
l 'éclairage sous -mar in . 

Un cylindre en verre qui se visse su r le casque du p lon
geur cont ient une l ampe é lec t r ique en cuivre pol i . Les 
charbons sont d isposés p o u r dure r qua t r e heu re s . L ' é l ec 
tr ici té provient d 'une pile composée de 20 à 40 é léments 
B u n s e n , suivant l ' in tens i té de la l umiè re qu 'on veut o b -
teiair. Le fond de la l ampe est m u n i de boî tes à é toupes 
d 'une nouvelle disposi t ion, dans lesquel les passent les fils 
é lec t r iques . Grâce à ce moyen , on peu t i n t e r r o m p r e ou 
établ i r à volonté la communica t i en avec la p i le , sans 
sépare r les fils. 

C'est, à no t re connaissance , p o u r la p r e m i è r e fois que 
l 'on songe à app l iquer la lumière électr ique à l 'éclairage 
d u fond des eaux, en m u n i s s a n t le casque des p l o n g e u r s 
du foyer éclairant . 
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Nouvelle méthode pour obtenir les dépôts métalliques par l 'électricité. 

On peut ob ten i r u n dépôt méta l l ique 'quelconque p a r 
l'électricité, en employan t u n e méthode nouvel le i m a 
ginée par un physic ien américa in , M . A . - W . W r i g h t , de 
New-Haven (Connect icut) . 

Le fait sur lequel est basée cette mé thode , c'est la vola
tilisation des métaux sous l ' influence d 'un couran t é lec
trique. 

M. W r i g h t p r e n d un récipient dans lequel i l p rodu i t 
un vide par t ie l , et il dispose en face l ' un de l 'autre les 
deux pôles d 'une b o b i n e d ' induct ion. L 'objet qui doit 
recevoir le dépôt méta l l ique , une capsule de verre par 
exemple, est s u s p e n d u entre les deux pô les , et on a a t ta
ché au pôle négat i f u n f ragment du méta l à déposer sur 
le verre. Avec trois ou six é léments de la pi le de Grove, 
on produit , pa r la bob ine d ' induct ion , u n e étincelle longue 
de 50 à 75 m i l l i m è t r e s . Sous cette inf luence, une par t ie 
du métal at taché à l 'é lectrode négatif se volatil ise et vient 
se condenser su r la surface froide du ve r r e , où elle forme 
un dépôt uni forme et t rès b r i l l an t . P o u r rég le r l ' épa i s 
seur de la couche a ins i formée, il n 'y a q u ' à p ro longer 
ou in te r rompre l 'act ion du courant é lec t r ique . 

Le professeur W r i g h t a déjà fait p l u s i e u r s appl icat ions 
pratiques de sa découver te . I l p r é p a r e des mi ro i r s sur 
lesquels i l dépose de l ' a rgen t , du p la t ine , du fer, e tc . , 
et qui p résen ten t tous u n e p u r e t é et u n pouvoir réfléchis
sant r e m a r q u a b l e s . I l dépose l 'or en couche dont l 'épais
seur ne dépasse pas u n cinq-mil l ième de mi l l imè t r e . I l 
produit de cur ieux effets de colorat ion, en faisant varier 
l ' épaisseur du dépôt méta l l ique p rodu i t pa r l 'électr ici té. 

Le b r i l l an t pa r t i cu l ie r des dépôts méta l l iques a insi 
obtenus les fera rechercher p o u r la fabrication des m i -
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Une nouyelle pile électrique : la combustion du charbon créant 
un courant voltaïque. 

M . Jablochkoff, qu i s'est l ivré avec le succès q u e tout 
le monde connaî t , à l ' appl ica t ion de la l umiè re é lectr ique, 
a imaginé u n e pi le dans l aque l le le cha rbon , en b r û l a n t , 
sert à p r o d u i r e le couran t é lec t r ique , et à composer une 
pi le vol ta ïque capable de p rovoquer le dépôt des métaux 
et tous les effets o rd ina i r e s du couran t é lec t r ique . 

On sait que les mach ines magnéto-é lec t r iques m u e s 
pa r la vapeur fournissent l 'électrici té à b i en mei l leur 
ma rché que la pi le o rd ina i re m a r c h a n t pa r les ac ides , 
car la dépense se rédui t au combus t ib le b r û l é . L a pile 
nouvel le que M . Jablochkoff a imaginée se compose de 
n i t ra te de po tasse ou de soude , que l 'on fait fondre par 
la cha leur , et d a n s leque l on p longe , p o u r servir d 'é lec
trode a t t aquab le , du coke ord ina i re , et comme électrode 
i na t t aquab l e , le p l a t i n e , ou, ce qu i est p lu s économique 
et tou t auss i bon en p r a t i que , le fer, la fonte ou tout 
au t re méta l non a t t a q u a b l e par le n i t re fondu. 

rni rs d ' a rgen t recouver ts de plat ine qui forment aujourd 'hui 
les télescopes des as t ronomes et les hél ioscopes des phy
sic iens . I l est donc à p r é s u m e r q u e ce procédé cont r i 
b u e r a b ientôt à faciliter la const ruct ion des télescopes à 
réflecteur a rgen té et d 'aut res i n s t r u m e n t s ana logues . 

On a des revê tements méta l l iques tou t à fait inal té
rab les en déposant su r les miroi rs té lescopiques et h é 
l ios ta t iques une couche de pla t ine sur une p remiè re couche 
d ' a rgen t . 

L ' i n d u s t r i e profitera d 'une invention qu i pe rme t de 
r édu i r e le po ids des métaux préc ieux déposés à la s u r 
face des corps , sans r ien enlever à ces mé taux de leurs 
qual i tés u t i l e s . 
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I! n 'esl pas néce s sa i r e , p o u r met t re la pi le en 
marche, de fondre d 'avance le n i t r a te de p o t a s s e ; il 
suffit d 'a l lumer u n morceau de coke et de le me t t r e en 
contact avec le n i t r a t e p u l v é r i s é : la chaleur de la com
bustion du charbon fait fondre le sel , et l 'act ion c h i 
mique commence i m m é d i a t e m e n t . E n ajoutant au char
bon différents sels mé ta l l i ques , on peut faire varier la 
force é lect romotr ice , en modifiant la vitesse de combus 
tion du charbon . 

La force é lectromotr ice de cette pi le varie de 2 H 
3 unités, suivant la na tu re des sels i n t rodu i t s dans le 
charbon; elle est d 'a i l leurs supé r i eu re à celle des pi les 
à acides, ou à b i ch romate de po tasse . 

Sous sa forme p r a t i que , u n é lément de la p i le nouvelle 
se compose .d 'une marmi t e en fonte, qu i forme à la fois 
le récipient du n i t ra te de potasse et l 'électrode ina t t a 
quable. Un pan ie r en fil de far sert à p lacer le coke 
brûlant et joue le rôle de rhéophore . 

On ne sait pas encore quel est le pr ix de revient de 
l'électricité a insi p rodu i t e . On ne sait pas davantage 
si cette p i l e possède les qua l i tés p r a t i q u e s suffisantes 
pour lut ter contre les types au jourd 'hu i en usage . 

8 

Pile au peroxyde de manganèse. 

Les avantages de l ' é lément de p i le au peroxyde de 
manganèse ont été r econnus p a r M . Gaiffe. Cet é lément 
est const i tué p a r u n cy l indre en charbon , percé dans 
toute sa l o n g u e u r de p l u s i e u r s ' t rous para l lè les à l 'axe, 
qui sert de vase poreux et d ' é lément collecteur. Une 
baguet te de zinc ama lgamé p longe , ainsi q u e le charbon, 
'dans une d issolut ion à 20 pour 100 de ch lorure de zinc, 
purgé de p l o m b et en t iè rement n e u t r e . Les t rous percés 
dans le c h a r b o n s o n t rempl i s de bioxyde de manganèse 
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on a igui l les ou en g ra ins , in t rodu i t pa r pe t i tes par t ies et 
tassé l égè rement chaque fois. 

Le couran t est p rodu i t pa r l 'oxydation d u zinc aux 
dépens du hioxyde de manganèse qui passe à l 'état de 
sesquioxyde. L a force électromotrice correspond à peu 
p r è s à celle d 'un é lément de Dan ie l i . Q u a n d cet élément 
est épu isé , on le recharge en faisant tomber , avec une 
fine b a g u e t t e , le m a n g a n è s e usé , pour le r emplace r par 
d u manganèse nouveau , et en renouvelan t la bague t t e 
en zinc et le l iqu ide exci ta teur . 

L ' é l émen t ne s 'use pas lo r sque le circuit est ouvert , 
la solut ion faible de chlorure de zinc n ' ayan t d 'act ion ni 
sur le manganèse , n i sur le zinc. 

9 

Singuliers effets de la foudre. 

La Lancet, de L o n d r e s , a r e n d u compte des effets 
p rodu i t s par l 'électricité su r le corps d 'un h o m m e frappé 
p a r la foudre. 

La victime, b e r g e r dans le comté de Leicester , gardai t 
son t roupeau dans les c h a m p s , lorsque l 'orage éclata, et, 
comme b ien des gens s 'obst inent à le faire, il chercha un 
refuge sous u n a rb re . P e u de t emps après , i l sent i t une 
commot ion a u - d e s s u s de l ' épaule gauche , et pe rdan t tout 
à coup l 'usage de ses j a m b e s , il tomba . 

L o r s q u ' o n le t r a n s p o r t a à son domici le , il avait encore 
toute sa conna issance ; ma i s il se p la igna i t de douleurs 
dans le dos et dans les j a m b e s . L ' examen auque l se livra 
le médec in appelé p o u r lu i donner des soins , lu i fit décou
vr i r u n assez b izarre effet du coup de foudre . Depu i s 
l ' épaule gauche en b a s , occupant tout le dos , apparais- -
sa i t , a d m i r a b l e m e n t r ep rodu i t e en saill ie su r la peau et 
dans u n e te inte écarlate b r i l l an te , une t ige d ' a rbus t e , avec 
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de nombreuses b ranches dé l ica tement tracées comme 
avec une pointe d 'a igui l le . 

Le tronc du végétal avai t à peu p ré s trois quar t s de 
pouce ou neuf l ignes de l a r g e u r , et l 'aspect généra l était 
celui d 'un pied de fougère à six ou hu i t b r a n c h e s . Le tout 
était fort b ien r ep rodu i t et comme i m p r i m é su r le dos du 
patient. Ses vê tements ne por ta ien t à cet endroi t aucune 
trace du passage du fluide. 

Cet ornement était d ' un aspect si agréable , que l 'on au
rait pu en être fier, et q u e notre h o m m e , en l 'exhibant , 
aurait pu s 'en créer u n e source de revenu . M a l h e u r e u s e 
ment ou h e u r e u s e m e n t pour l u i , l ' impress ion n ' eu t pas 
de durée. Au bout de trois j o u r s , en effet, elle commença 
à s'effacer, les b ranches extrêmes d 'abord et le reste 
ensuite. 

1 0 

Recherche des mines de fer au moyen de la boussole magnétique. 

La Société royale des sciences d'Upsal a pub l i é un 
intéressant travail de M . T h a l e n , relatif à la recherche 
des mines de fer par des observat ions m a g n é t i q u e s . 

On fait u s a g e , en S u è d e , de la boussole des mineurs 
pour constater l 'existence des minera i s de fer et p o u r 
trouver la place qu ' i l s occupent . 

Cette boussole se compose d 'une pet i te a igui l le a i m a n 
tée contenue dans u n e boî te h e r m é t i q u e m e n t fermée. 
L'aiguil le se m e u t l i b r e m e n t su r son point d ' a p p u i ; elle 
reste dans une pos i t ion horizontale sous l 'action m a g n é 
tique de la terre seu le . 

Lorsqu 'on soupçonne l 'existence d 'une m i n e de fer, on 
observe l ' incl inaison de cette aigui l le en différents po in t s , 
et l 'on admet que la r ichesse m a x i m u m de minera i m a 
gnét ique est au-dessous du point où l 'a igui l le se place 
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ver t ica lement . M a i s M . T h a l e n a m o n t r é que ce rapport 
n 'es t pas géné ra l emen t vra i . Ce moyen ne donne d 'ai l 
l eu r s a u c u n e indicat ion sur la profondeur du gisement 
métal l i fère , n i su r la masse d u mine ra i . 

Voici la mé thode proposée par M . T h a l e n p o u r réaliser 
ces desiderata. On se ser t d ' una boussole de déclinaison 
et d 'un a iman t , placé convenab lemen t et invar iablement 
re la t ivement à l ' a igui l le . L ' a n g l e de déviat ion p rodu i t par 
cet a imant est m e s u r é en des po in t s r approchés autant 
que poss ib le et r é g u l i è r e m e n t espacés a u - d e s s u s d u point 
où l ' on suppose la m i n e . On dé t e rmine ainsi par tout la 
composante hor izonta le de l 'ac t ion combinée de la force 
du magné t i sme t e r r e s t r e et de celle du m i n e r a i . Ensu i t e , 
su r u n p l a n du t e r ra in méta l l i fè re , on trace des l ignes 
d 'égale in tens i t é ou isodynamiques, d isposées en deux 
séries de courbes fermées , e n t o u r a n t les deux poin ts qui 
r éponden t à la p l u s g r a n d e et à la p lus pe t i t e déviation. 
Une l igne non fermée se t rouve en t re ces deux points ; 
c'est la ligne neutre, co r respondan t aux po in t s où l ' in
fluence m a g n é t i q u e du m i n e r a i est nu l l e . 

L a l igne qui j o in t les deux po in t s do l ' ang le maximum 
et du m i n i m u m de déviat ion i n d i q u e la di rect ion de la 
méridienne magnétique do la m i n e . La l igne neutre 
donne g é n é r a l e m e n t la d i rec t ion de la couche du minera i . 
Dans le p lu s g r a n d n o m b r e d e s cas , l ' in tersect ion de ces 
deux l ignes ind ique le po in t où se t rouve la r ichesse maxi
m u m du mine ra i . 

i l 

Gravure sur verre par l'électricité. 

M . Gas ton P l a n t é , d a n s ses Reclierches sur l'électri
cité, a décri t , u n e expérience dans laquel le u n tube de 
verre , t raversé p a r u n fil de p l a t ine servant d 'électrode à 
un courant voltaîque p u i s s a n t , se t rouve creusé insfanta-
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nément en forme de cône ou d ' en tonnoi r , au sein d 'un 
voltamètre contenant u n e solut ion sal ine. 

D'autres expériences ont été faites pa r le même p h y s i 
cien sur les effets l u m i n e u x p rodu i t s par un courant de 
forte tension, q u a n d l 'é lectrode est mi se en contact avec 
les parois d 'un vase en verre ou en cr is ta l humec tées 
d'une solution de sel m a r i n . M . Gas ton P lan té a observé 
que, dans ces c i rcons tances , le verre ou le cristal sont 
fortement a t taqués aux po in t s touchés par l 'électrode, et 
que les anneaux l u m i n e u x concentr iques qui se forment 
tout autour de l 'é lect rode, res tent quelquefois gravés à la 
surface du verre du vol tamètre . 

La solution sal ine employée était l 'azotate de potasse . 
La forco électr ique nécessaire était b ien inférieure à 
celle qu 'exigent le ch lo rure de sodium ou d 'autres sels 
pour produire les effets l u m i n e u x et la dévitrification. 

Ces observat ions ont condui t à faire usage du courant 
électrique p o u r graver sur le verre ou su r le cristal . 

Pour opérer , on recouvre la surface du verre ou du 
cristal d 'une d isso lu t ion concentrée d'azotate de potasse , 
en versant s imp lemen t le l iquide sur la p l aque de verre 
ou de cristal placée hor izontalement su r u n e table ou dans 
une cuvette peu profonde. D 'un autre côté, dans la couche 
liquide recouvrant le verre , on fait p longer , le long des 
bords de la p l aque , u n fil de p la t ine horizontal , lequel 
communique avec l e s pôles d ' une ba t t e r i e secondaire de 
50 à 60 é léments . On t ient à la ma in l ' au t r e é lectrode, 
qui est formée d 'un fil de p la t ine entouré d ' un étui i so 
lant (excepté à son extrémité) ; avec cette électrode, on 
touche le verre , recouvert de la mince couche sal ine , aux 
points où l 'on veut graver . 

Par tout où l ' é lec t rode exerce son contact , on voit u n 
sillon l u m i n e u x , et les t ra i t s sont ne t t emen t gravés sur 
le verre, quel le que soit la rap id i té avec l aque l le on p r o 
mène le b u r i n é lec t r ique . Les t rai ts sont t rès profonds, 
si l'on dess ine l en temen t . Leur l o n g u e u r dépend du d ia
mètre du fil employé comme é lec t rode ; si cette électrode 
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est po in tue , on peu t obtenir des t ra i ts ex t rêmement déliés. 
L e s deux électrodes peuven t ind i s t inc tement servir 

p o u r g raver ; cependant l 'électrode négat ive demande un 
couran t p l u s la ib le . Si l 'on a u n travail cont inu à faire, 
on emploiera , de préférence aux ba t te r ies secondaires, 
u n e au t re source é lectr ique, ayant une tension suffisante, 
comme une pile de B u n s e n d 'un assez g r a n d n o m b r e d'é
l é m e n t s , ou une machine de G r a m m e , ou m ê m e une 
mach ine magné to -é lec t r ique à courants positifs et néga
tifs a l te rnat i fs . 

Si , au l ieu d 'une surface p lane en ver re , on avait une 
surface bombée , on pa rv iendra i t au m ê m e résu l ta t soit 
en épaiss issant la solut ion sal ine avec u n e subs tance gom-
m e u s e , p o u r la faire adhé re r au ve r re , soit en faisant 
t ou rne r l 'objet dans le vase contenant la solut ion, de 
man iè re à p résen te r successivement à l ' opéra teur les 
d iverses pa r t i e s de sa s u r f a c e , s i m p l e m e n t humectées 
dans le voisinage du l iqu ide . 

1 2 

Le polyscope, instrument pour l'éclairage des cavités profondes. 
Son emploi dans l'examen de l'âme des canons. 

On a fait j u squ ' i c i , mais sans arr iver à de bons résu l 
t a t s , beaucoup de recherches p o u r éclairer les cavités pro
fondes , dans la na tu re i no rgan ique ou chez l ' homme. 
M . Trouvé para î t avoir résolu le p rob l ème mieux que ses 
devanciers . L e nouvel apparei l d 'éc la i rage in t é r i eu r ima
giné pa r ce physic ien repose sur la p ropr ié té que p o s 
sède u n courant Yoltaïque de puti to section de por te r au 
r o u g e u n conducteur méta l l ique . La pi le secondaire de 
M . Gaston P lan té est la source électr ique à laquel le 
M . Trouvé a recours pour éclairer son polyscope (de 
•noXût;, beaucoup , et axoTtsïv, voir.) 

Ce pet i t appare i l se compose d 'un réservoir qu i e m 
magas ine l 'électricité d y n a m i q u e de la pi le secondaire . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'écoulement de l 'é lectr ici té se règ le à volonté, par l ' em
ploi d 'un rhéos ta t spécial et d 'un ga lvanomèt re à deux 
circuits. 

Dans la pi le secondai re , le rhéos ta t j oue tout à fait le 
rôle du robine t adap té à un réservoir d 'eau : il arrê te ou 
modère à volonté l 'écoulement de l 'électrici té, comme le 
robinet règle l 'écoulement de l ' eau. Cet écoulement est si 
régulier, qu 'avec Je polyscope on por te vers le po in t de 
fusion du mé ta l , p e n d a n t p lus i eu r s heu res et sans dépas
ser ce point , des fils de p la t ine depuis un quinz ième de 
millimètre j u s q u ' à un mi l l imè t re et demi de d iamèt re . 
Ces fils de p la t ine sont aplat is au mi l i eu , p o u r former un 
petit d isque incandescent , qui éclaire les cavités à l ' in té
rieur desquelles il a été i n t rodu i t . 

Une série de réflecteurs, u n manche à pédale et des 
conducteurs complètent le polyscope. 

Une applicat ion du polyscope de M . Trouvé a été faite 
par le capi ta ine Mauce ron , p o u r éclairer l ' in tér ieur des 
canons et des o b u s , et p o u r obteni r des project ions de 
l ' intérieur de ces cavités. On met en évidence, pa r ce 
moyen, les mo ind re s défauts des pièces d 'a r t i l le r ie . 

1 5 

Lampe électrique, pour l'éclairage des poudrière9. 

M. Trouvé réuni t en u n seul l ' appare i l que nous v e 
nons de décr i re sous le n o m de polyscope électrique, 
et la lampe de sûreté, pour composer u n éclairage appl i
cable à l ' i n té r i eur des p o u d r i è r e s . 

Cet ensemble se compose : 1° d 'un réservoir qu i doit 
receler l 'électricité dynamique ; 2° d 'une série de réflec
teurs à miroi rs ou sans mi ro i r s , p roduisan t des effets lu 
mineux divers et éclairant la poudr i è re ; cette par t ie de 
l'appareil est le polyscope p r o p r e m e n t di t . Les réflec
teurs sont tous pa rabo l iques , et, pa r conséquent , e n -
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voient un faisceau l u m i n e u x cyl indr ique et non diver
gen t . L a lampe-réf lecteur est p ro tégée pa r u n e double 
enveloppe t r a n s p a r e n t e ; 3° d 'une bat ter ie de quatre 
é léments Trouvé-Ca l l and , devant me t t r e le réservoir en 
act ion ; 4° de divers conduc teurs et d 'un manche à pédale, 
su r lequel sont mon tés la l ampe et les réflecteurs ; 5° d 'un 
rhéos ta t par t i cu l ie r , r ég lan t le d é g a g e m e n t de l 'électricité. 
On peu t j u g e r de cette régula r i té en r e m a r q u a n t que des 
fils de p la t ine peuven t ê t re chauffés à une t empéra ture 
voisine de l eu r po in t de fusion, sans j a m a i s dépasser ce 
p o i n t ; 6° d 'un ga lvanomèt re à deux c i rcui ts , où se trouvent 
opposées les forces électromotrices du réservoir et celles 
de la ba t t e r i e . Cette d ispos i t ion fait tou jours connaître 
l 'état de la ba t te r ie et celui de la charge du réservoir . 

11 suffira de me t t r e à la por tée de la poudr iè re une 
ba t t e r i e de trois ou q u a t r e é léments Trouvé-Cal land renfer
m é e dans u n e boî te et de placer le réservoir su r la boîte, 
p o u r le m a i n t e n i r cha rgé . 

E n en t ran t dans la p o u d r i è r e , l ' a r t i l leur p r e n d r a d 'une 
rnain le réservoir , et de l ' au t re le manche po r t an t le r é 
flecteur, en é tab l i ssant la communica t ion électr ique par 
la péda le d u m a n c h e réflecteur. La clar té q u i en résultera 
a u r a u n e durée de p l u s i e u r s h e u r e s . 

U n second réflecteur, pouvan t tou t de su i te se placer sur 
le manche du p remie r , fera éviter les accidents . L 'a r t i l 
l e u r , en sor tant d e la p o u d r i è r e , replacera le réservoir 
su r la boî te de la ba t t e r i e , afin d'y accumule r encore 
l ' é lec t r ic i té , p o u r r emplace r celle qui au ra été u t i l i sée . 

1 4 

Sur les variations de l'intensité de la pesanteur dans un même lieu. 

D ' ap rès u n e r e m a r q u e faite pa r M . d 'Abbadie , les dé
p l acemen t s éprouvés p a r le fil à p l o m b ne peuvent p r o 
veni r q u e de deux causes : d 'un dé rangemen t de position 
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du centre de gravi té de la t e r re , ou d 'un mouvement des 
couches superficielles du sol. Dans tous les cas, les var ia
tions constatées sont ducs à u n dép lacement du centre 
d'attraction de notre g lobe . 

Si l'on suppose que le dép lacement de ce centre d 'a t 
traction s'effectue, p o u r u n point donné , dans une t r a 
jectoire para l lè le au p lan de l 'hor izon, on pour ra fixer 
un autre poin t , s i tué à 90 degrés du p remier , p o u r lequel 
le môme dép lacement se faif suivant une pe rpend i cu 
laire à l 'hor izon. Dans le p r e m i e r cas, la direct ion de la 
pesanteur sera seule inf luencée ; dans le second cas, c'est 
seulement son in tensi té qui var iera . 

Ainsi, des var ia t ions dans l ' in tensi té de la pesan teur doi
vent être observées, comme on en observe dans sa d i r ec 
tion. L ' ampl i tude de ces var ia t ions est d 'a i l leurs expl iquée 
en supposant u n déplacement du cent re de gravité de la 
terre. 

Il serait nécessa i re , p o u r l ' é tude complète de ce p h é 
nomène, d'avoir u n appare i l pour en reg i s t r e r d 'une m a 
nière cont inue l ' in tens i té de la p e s a n t e u r . Un tel i n 
strument compléterai t les indica t ions fournies par le 
sismographe. 

lu 

Manière de produire facilement les systèmes laminaires de Plateau. 

Un de nos mei l l eurs phys ic iens , M . T e r q u e m , a fait de 
très curieuses expériences p o u r mont re r aux élèves des figu
res de géométr ie q u ' o n n 'ob t i en t qu 'à grand 'poine avec des 
intersections de fils combinées avec des t iges et des p l ans . 

Pour p rodu i re ces figures, dont que lques -unes sont t rès 
compliquées, M . T e r q u e m emploie u n mé lange d 'eau 
de savon et de g lycér ine , comme l'a déjà fait M . P l a 
teau. Mais , pour vérifier les lois relatives à la foime des 
surfaces, M . T e r q u e m se sert d 'un mélange d'eau de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



savon et de suc re , dont la p ropor t ion , en poids , est de 
100 d 'eau pour 45 de sucre et 1 1/2 de savon. L e sucre a 
p o u r effet d ' augmen te r la viscosité du l iquide et d ' empê
cher son écoulement t rop r ap ide . 

Les g randes lames l iquides sont ob tenues en les l imi 
tan t en par t ie pa r des fils flexibles. 

E n réun i s san t deux t iges horizontales en verre par 
deux fils flexibles ver t icaux et éga lement d i s t an t s , ou 
obt ient , si l 'on p longe ce sys tème dans le l iquide et 
qu 'on le relève l en tement , u n e l ame p lane vert icale , l i 
mitée pa r les deux t iges r ig ides et p a r les fils flexibles, 
lesquels forment des arcs de cercle dont le rayon dépend 
du poids de tens ion . 

M . T e r q u e m a fait d ' au t res expériences p o u r met t re 
en évidence la tens ion superficielle des l i qu ides . On peut 
auss i p rodu i r e des sys tèmes l amina i res et des surfaces 
ayant u n e courbure moyenne nu l l e . 

P a r m i les solides formés pa r des fils mé ta l l iques fixes 
et des fils flexibles, M . T e r q u e m a mon t r é u n tétraèdre 
ob tenu au moyen d ' un t r i ang le mé ta l l ique fixe suppor té 
p a r t rois fils. Ce sys tème, p longé dans l 'eau de savon 
sucrée , donne 4 lames p a r t a n t des 4 arê tes et se coupant 
su ivant 4 l ignes dro i tes . A ^chaque sol ide avec lequel 
on expé r imen te , correspond un sys tème de l ames l iquides 
dont on peut prévoir la d ispos i t ion exacte. Si, au mil ieu 
de la surface ob tenue on in t rodu i t u n e b u l l e d 'air , on 
ob t ien t la mêm»; forme géomét r ique coupée au milieu 
pa r un té t raèdre à faces de t r i ang le sphé r ique . 

Avec a n cube on peu t avoir, su ivant la man iè re dont 
les l ames l iqu ides touchent aux arê tes , 4 surfaces se cou
pan t , ou 3 hél icoïdes dont l ' in tersect ion se fait suivant 
u n e d iagona le r ec t i l igne , ce q u i donne à la surface l 'as
pect de deux sel les placées en sens contraire et en croix 
l 'une a u - d e s s u s de l ' au t re . Avec u n octaèdre , on peut 
ob ten i r u n solide à douze faces ou u n cyl indre à trois fils 
comme généra t r ices vert icales. 

D ' au t r e s expériences démont ren t l 'existence de la ten-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sion superficielle qu i modifie la forme des surfaces. 
Cotte tension est admise par p r e s q u e tous les physic iens 
pour expl iquer les p h é n o m è n e s de la capi l lar i té . C'est 
grâce à l ' in t roduct ion de fils flexibles ord ina i res que l 'on 
fait ces dernières expér iences . 

L'un de ces appare i l s se compose de pet i tes b a r r e s 
métalliques reliées en t re elles par deux fils ver t icaux. 
Si l'on fait suppor t e r u n poids re la t ivement a s s e z 

fort à la barre infér ieure , tandis qu 'on t ient l ' au t re à la 
main, après l 'avoir t r e m p é dans le l iqu ide , on obt ient des 
lames l iqu ides . J a m a i s les deux fils ne sont t endus v e r 
ticalement. I l faudrai t , pour cela, u n poids infini. S i 
l'on diminue le po ids qu i tend les fils, les deux courbu
res des fils a u g m e n t e n t i m m é d i a t e m e n t , ce qu i met en 
évidence, d ' une"man iè re f rappante , la tension superfi
cielle. 

On peut encore modifier la d ispos i t ion de cette expé
rience en p r e n a n t p o u r t ige infér ieure u c fil en arc de 
cercle. Au mi l ieu de l 'arc on attache u n fil m u n i d 'un 
anneau que l 'on peu t t i r e r avec la m a i n . E n agissant sur 
ce fil, la forme de la l ame se modifie, et si l 'on a b a n 
donne le fil à l u i - m ê m e , l 'arc du cercle r ep rend sa p r e 
mière forme. 

Ces jolies expér iences , dans lesquel les on rep ro 
duit, avec des espèces de bu l les de savon, toutes les 
figures de la g é o m é t r i e , peuvent être répétées par tout 
le monde avec la p l u s g r a n d e facilité. 

1 6 

Dessin à la chambre claire. 

On peut donner aux chambres claires u n e disposi t ion 
offrant des avantages b ien supér ieurs à ceux qu 'on leur 
connaît. Cotte d ispos i t ion a été imaginée par M . Pe l l e r in . 

On sait que , p a r m i les chambres claires , les unes a l -
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faibl issent cons idé rab lemen t l ' u n e des images , pa r u n e ré
flexion s u r u n e lame t r a n s p a r e n t e ; les au t res exigent q u ' o n 
r ega rde l 'objet et le dess in , chacun par u n e moit ié de la 
pup i l l e de l 'œil de l ' opéra teur , ce q u i ne laisse pas d'être 
forL gênan t . L a chambre claire nouvel le donne deux ima
ges de m ê m e in tens i té , e t qu i sont vis ibles en même temps 
p a r toute la pup i l l e . El le se compose d 'une chambre 
claire de Wol l a s ton , faite d ' un verre d ' indice supér ieur 
à l ' indice ext raordinai re du spa th , qu 'on accole à l 'une 
des faces de l ' angle de 135° ; d 'une lame de S p a t h et d 'un 
p r i s m e de m ê m e mat iè re que la c h a m b r e , ayant sa seconde 
face para l lè le à la face de sort ie des rayons . Ains i , sous 
u n e incl inaison convenable , la moit ié d e l à lumiè re venant 
de l 'objet sera réfléchie to ta lement à l 'é ta t do rayons 
ex t raord ina i res . L e s fractions réfléchie et t ransmise seront 
chacune de moi t ié , s'il n 'y a nu l l e réflexion des rayons 
o rd ina i res . 

S i cette d ispos i t ion d e l à c h a m b r e claire est réel lement 
p r a t i q u e , n u l doute q u ' e l l e ne r ende de vér i tables ser
vices . 
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M É G A N I Q U E 

i 

Le téléphone, le microphone et le phonographe. 

Avant l 'annonce su rp renan te , qu i nous vint d ' A m é 
rique en 1877, q u ' o n venait de découvrir u n i n s t r u m e n t 
transmettant la paro le à de g randes d is tances , on vendai t 
à Paris u n appare i l gross ier , à l 'aide duquel on se par la i t 
presque à voix bas se , à une distance de dix mètres e n 
viron. Gela s 'appelai t le télégraphe à ficelle, et les sa 
vants n'y accordaient aucune a t tent ion . Tou t se rédui
sait à deux embouchure s en car ton, reliées entre elles 
par une ficelle a t tachée au fond de chaque embouchure . 
Ce fond était u n e m e m b r a n e de pa rchemin . Une personne 
parlait en app l iquan t l 'une de ces embouchure s en t re ses 
lèvres, tandis q u ' u n e seconde personne plaçait l 'autre 
embouchura contre l 'orei l le , en ayant soin de teni r la 
ficelle b ien t e n d u e . L e s paroles é ta ient a insi t r ansmises 
assez facilement. Ce pe t i t eng in se vendai t 10 cent imes 
aux passants et 50 cen t imes dans les m a g a s i n s . 

Une expérience t r è s vu lga i re se r appor t an t a u m ê m e 
ordre de phénomènes acous t iques était connue depuis 
fort longtemps . On place l 'oreille contre une pou t re p l a 
cée horizontalement , t and is qu ' à l ' au t re extrémité de la 
poutre que lqu ' un frappe l égè remen t avec la tête d 'une 
épingle. On en tend alors u a b ru i t assez fort, dont la 
sonorité dépend de la l o n g u e u r de la p o u t r e , de la na tu re 
du bois et de la force du choc. 
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On savait encore que le b r u i t du canon s 'en tend à une 
g r a n d e dis tance lo r squ 'on app l ique l 'oreil le contre le sol. 

Ces faits, et d 'aut res qu ' i l est inu t i le de mul t ip l ie r , 
p rouven t que le son est facilement t r an smi s p a r l e s vibra
t ions des corps sol ides. L 'eau est également u n excellent 
conduc teur du son . 

T o u s ces phénomènes étaient b ien connus , ma i s ils n'a
vaient condui t les phys ic iens à a u c u n e découverte im
por t an te , lo r sque le téléphone fit i n o p i n é m e n t son appa
r i t ion en Amér ique , et passa bientôt en E u r o p e . Cet 
i n s t r u m e n t merve i l l eux donna ensu i te na i ssance , entre 
les ma ins d ' au t re s i nven teu r s , au microphone et auphono-
graphe. 

N o u s avons par lé du téléphone dans le vo lume de 1877 
de l'Année scientifique, ma is n o u s n 'avons r i en dit du 
phonographe, ni du microphone, dont l ' invention appa r 
t i en t à l ' année 1878. N o u s al lons donc aborder ici ces 
deux ques t ions et essayer de donner u n tab leau exact de 
l 'état actuel de la science en ce qu i concerne les deux 
admirab les invent ions qu i nous sont venues d 'Amér ique , 
à savoir le t é léphone et le p h o n o g r a p h e . 

Le microphone, n ' é tan t au t re chose q u ' u n appare i l r é 
cepteur des sons du té léphone , sera décr i t d a n s le cours 
de cet exposé, à p ropos du té léphone . 

N o u s n e r emonte rons pas à deux siècles de dis tance, 
et encore moins j u s q u ' à l ' époque de l ' anc ienne Grèce, 
p o u r t rouver l 'o r ig ine de la t r ansmiss ion du son à dis tance, 
car i l est certain que j u s q u ' à T a n n é e 1819 on ne savait 
a u t r e chose, en ce qu i concerne la t r ansmi s s ion d u son, 
q u e les faits t r è s - s imples que nous avons énoncés au 
débu t de ce chap i t r e . 

C'est le phys ic ien angla i s W h e a t s t o n e q u i , app l iquan t 
le télégraphe à ficelle à l 'apparei l de son invent ion qu ' i l 
appela i t la lyre magique, r éuss i t à t r a n s m e t t r e Jes sons 
de l 'extrémité d 'une l o n g u e t ige de sapin à la caisse 
sonore qu i const i tue sa lyre magique. 
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Vers 1837, on découvr i t , en A m é r i q u e , q u ' u n e t ige 
métallique, quand elle est a imantée et désa iman tée r a p i 
dement, émet des sons , l esque ls sont en r appor t avec le 
nombre des émiss ions des courants q u i les dé t e rminen t . 
C'est ce que l 'on appela la musique galvanique. Ce fui 
là le pré lude de découver tes sé r ieuses dans la voie de la 
téléphonie. 

L 'auteur de la découverte de la musique galvanique 
était un physicien amér ica in , le professeur P a g e . Ce s a 
vant reconnut q u e l ' a iman ta t ion et la désa imanta t ion 
rapide d 'un ba r r eau de fer engendre des sons . On sait 
que les notes de m u s i q u e dépenden t d u n o m b r e d e v ib r a 
tions impr imées à l 'a i r , et que les no tes ne sont percep
tibles pa r no t re orei l le que quand le n o m b r e des v i 
brations su rpasse seize par seconde . P a g e reconnu t 
que si les courants qu i pa rcouren t un é lec t ro-a imant 
sont établis et i n t e r r o m p u s p lu s d e seize fois en une 
seconde, les v ib ra t ions sonores t r ansmises à l ' a tmos
phère par le b a r r e a u a iman té p r o d u i s e n t la musique 
galvanique. Ce cur ieux résul ta t provient de ce que l 'air 
est mis en v ibra t ion par le ba r r eau de fer, q u i se d é 
forme chaque fois qu ' i l reçoit ou p e r d son a iman ta t i on . 

De la Rive a u g m e n t a l ' in tensi té des sons qu 'ava i t su 
produire P a g e en employan t de l o n g s fils mé ta l l iques 
qui étaient soumis à u n e cer ta ine tens ion et qu i t ra
versaient l 'axe de b o b i n e s d ' induc t ion ga rn ies de fil 
isolé. 

En 1847 et en 1852, des vîbrateurs électriques furent 

construits p a r M M . F r o m e n t et P é t r i n a , d 'après les idées 
de M M . M a c G-auley, W a g n e r , Neef, e tc . , afin de p r o 
duire des sons mus i caux pa r le courant é lec t r ique . 

Mais ce fut s eu lemen t en 1854 q u ' u n physic ien fran
çais, M . Charles B o u r s e u l , v in t démon t r e r la poss ibi l i té 
de t r ansme t t r e la paro le à d is tance sous l ' influence de 
l 'électricité. Cette idée ne fut pas p r i se au sérieux pa r 
nos savants ; mais v ingt ans après elle était appl iquée en 
Amérique avec u n succès i n a t t e n d u et appor ta i t la so-
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lu t ion du p r o b l è m e de la t r ansmiss ion des sons à grande 
d i s t ance . 

Ce fut en 1876 q u e l 'on t rouva enfin la solut ion com
plè te du p rob l ème de la t r ansmiss ion é lec t r ique d e l à pa
role à d i s tance . 

Avant d 'a r r iver à la découverte du téléphone, c 'est-à-
di re de l ' appare i l t r a n s m e t t a n t les sons de la voix h u 
m a i n e , il faut s ignaler que lques appare i l s qu i l 'ont pré
cédé ou p répa ré . De ce n o m b r e est le téléphone d e R e i s s , 
qu i repose su r les effets s ignalés pa r P a g e pour t rans
me t t r e les sons é lec t r iquement , et sur le sys tème à 
m e m b r a n e v ib ran te , qu i avait été i m a g i n é dès 1855 par 
M . Léon Scott , dans son phonautographe. Le téléphone 
de M M . Gécil et Léonard V r a y , qu i p a r u t à la même 
époque , est un s imple per fec t ionnement de celui de Heiss ; 
i l serai t donc inu t i l e de le décr i re . 

E n 1853, M . du Monce l donna la descr ip t ion d'un 
harmonica électrique. E n 1856, u n disposit i f analogue 
fut imag iné par M . P é t r i n a , de P r a g u e . 

Disons enfin q u e des modifications impor t an t e s furent 
appor tées , en 1874, aux té léphones q u e nous avons signa
lés , pa r M . E l i sha Gray . Ce phys i c i en avait en vue les 
appl icat ions à la t é l ég raph ie . 

U n au t re té léphone mus i ca l , du genre de celui de 
M . Gray, inventé pa r M . Var ley , offre la par t icular i té 
de r ep rodu i r e des sons p a r l 'act ion d 'un condensateur 
é lec t r ique . 

Le p remie r t é léphone t r a n s p o r t a n t à d is tance un air 
de m u s i q u e fut cons t ru i t en 1861 pa r P h i l i p p e Reiss . 
Ce physicien d isposa u n d i a p h r a g m e de maniè re que ses 
v ibra t ions pus sen t é tabl i r et i n t e r r o m p r e r a p i d e m e n t 
u n circuit vo l ta ïque . I l employai t u n e caisse en bo i s . 
L ' e x p é r i m e n t a t e u r pa r l a i t ou chanta i t devant u n e e m 
b o u c h u r e de cette ca i s se ; le son de la voix produisa i t 
dans le d i a p h r a g m e des v ib ra t ions rap ides , et chacune 
de ces v ib ra t ions établ issai t ou i n t e r rompa i t le contact 
où se t rouvai t u n e po in te de p la t ine . L e couran t fourni 
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par une pile était a ins i i n t e r r o m p u à chaque vibrat ion 
du d i aph ragme , ce qui donnai t au tan t d 'a imanta t ions et 
de désa imanta t ions d 'un électro-aimant lié au dia
phragme. T o u t son p r o d u i t dans la caisse faisait vibrer 
le d iaphragme et faisait v ib re r éga lement l 'é lectro-aimant 
qui reproduisa i t le son. 

Les sons mus icaux diffèrent de ton, d ' intensi té et de 
t imbre . On sait q u e le ton , c 'est-à-dire la hau teu r de la 
note, ne dépend que du n o m b r e de v ibra t ions produi tes 
en une seconde de t e m p s . L ' in tens i t é dépend de l 'am
pl i tude de ces v ibra t ions . Quant au t i m b r e , il est rég i 
par la forme des ondes que décrivent les molécules d 'a ir 
en vibrat ion. 

Dans le té léphone cons t ru i t par Ph i l ippe R e i s s , le 
t imbre et l ' in tens i té des sons se t r ansmet ta ien t exacte
ment. Le n o m b r e des v ib ra t ions , c ' es t -à -d i re la h a u t e u r 
du t o n , ne se r ep rodu i sa i t pas fidèlement. On ne t r a n s 
mettait que des notes de m u s i q u e . 

En 1870, M . Yarley reconnut que l 'on p rodui t des 
sons q u a n d on charge et décharge r ap idemen t u n con
ducteur é lect r ique. 

Mais tous ces té léphones ne pouvaient répé ter que des 
vibrations s imples , et p a r conséquent ne t r ansmet t a i en t 
que des sons mus icaux . P o u r t r a n s m e t t r e la pa ro le , il 
fallait y j o ind re des tubes acoust iques , ou le t é légraphe 
à ficelle dont n o u s avons par lé en commençan t . 

Nous arr ivons ma in t enan t aux té léphones pa r l an t s . 
En 1876, on vit à l 'Exposi t ion de Ph i l ade lph ie le 

téléphone de M . Graha in Be l l . Cet appare i l excita u n e 
curiosité généra le , comme il est aisé do le c o m p r e n d r e . 
En effet, il r eproduisa i t vé r i t ab lement la parole , s ans 
que, pour l ' en tendre , on fût obligé d 'approcher l 'oreille 
d 'aucune e m b o u c h u r e . C'était là u n vér i table mirac le de 
l 'acoust ique. 

M . Graham Bell affirme que cette invent ion a été le 
résultat de ses longues et pa t ien tes é tudes et expé 
riences sur les v ibra t ions sonores . Son pè re , Alexandre 
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Melvi l le Bel l , d ' E d i m b o u r g , qu i avait é tudié sér ieuse
ment la phys ique , était pa rvenu , à ce qu ' i l nous assure , 
à r ep rodu i r e art if iciel lement la disposi t ion du larynx hu
m a i n . Son fils se jo ign i t à lu i pour con t inuer ces re
cherches , en profitant des t ravaux de M . Helmhol tz . 

L a const ruct ion d 'un harmonica électrique à clavier 

fut le p remie r résul ta t de l ' appl ica t ion de l 'électricité aux 
i n s t r u m e n t s acous t iques . M . Graham Bell voulut ensuite 
faire r end re des sons au té légraphe Morse , pa r l 'action 
d 'un a imant artificiel sur des contacts sonores . Ce système 
était déjà us i té dans la t é l ég raph ie ; M . G r a h a m Bell 
voulait l ' app l ique r à son harmonica électrique, en fai
sant usage d 'appare i l s renforceurs . M a i s cette idée se 
trouva réal isée p r e s q u e en m ê m e t emps pa r p lus ieurs 
au t res i nven teu r s , pa r M M . P a u l Lacour , de Copenhague , 
E l i sha Gray , de Chicago, Ed i sou et Var ley . 

Dès ce m o m e n t , M . Graham Bell s 'occupa act ivement 
de recherches su r les té léphones é lec t r iques , en passant 
des appare i l s compl iqués aux appare i l s s imples . De p e r 
fec t ionnements en perfec t ionnements il en arriva aux d i s 
posi t ions qu i sont ac tue l lement adoptées p o u r le téléphone. 

Le téléphone tel que M . Graham Bell l 'a imag iné en 
1877, et tel qu ' i l fonctionne au jourd 'hu i sous la forme 
la p lu s géné ra lemen t employée , se compose d 'une petite 
boî te c i rcula i re en bois , portée par u n manche aussi 
en bois et contenant u n ba r r eau a iman té , lequel peut 
avancer ou reculer au moyen d 'une vis. Une bob ine ma
gné t i que est fixée à l ' ex t rémi té l ibre d u b a r r e a u . Les 
b o u t s d u fil de cette bob ine abou t i s sen t à l 'extrémité 
infér ieure du manche , pa r deux t iges de cuivre t r ave r 
sant celui-ci dans toute sa l o n g u e u r , p o u r venir se rel ier 
à deux bou tons d 'a t tache où sont fixés les fils du circuit . 
M . B r é g u e t a r emplacé ces bou tons pa r u n e torsade de 
deux fils flexibles recouver ts de g u t t a - p e r c h a et de soie, 
et fixés aux deux t iges . On visse alors u n capuchon en 
bois au bou t d u manche , et la torsade passe par u n trou 
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'fait dans ce capuchon. L e s extrémités des fils de la to r 

sade se r éun i s sen t faci lement à celle du c i r c u i t , au 

moyen de serre-f i ls . "Une au t r e disposi t ion fait about i r 

directement les fils de l a bob ine à des bou tons d 'a t tache 

situés au -dessous de la boî te en bo i s . 

La lame v ib ran te est en fer, revêtu d 'ôtain. El le est 

placée a u - d e s s u s de l 'extrémité polaire du bar reau 

aimanté. Sa forme est celle d ' un d i sque dont les bords 

sont appuyés su r u n e b a g u e en caoutchouc, qu i le fixe 

fortement su r le contour de la boî te , laquel le est formée 

de deux par t i es s 'a jus tant l ' une su r l ' au t re . L a lame 

vibrante doit ê tre le p l u s près possible de l 'extrémité de 

l 'aimant, mais pas assez pour en t re r en contact avec lu i 

sous l 'action des v ibra t ions de la voix. 

L ' embouchure dans laque l le on p a r l e , a la forme d ' un 

entonnoir très évasé. E l le est s i tuée à la par t ie s u p é 

rieure de la boî te et la isse u n cer ta in vide entre la lame 

et les bords du t rou ouvert à son cen t re . 

Pour se servir du téléphone de Bell, on doit prononcer 

nettement les mots à l ' embouchure que l 'on t ient à la 

main. Celui qu i veut en t endre la paro le ainsi t r ansmise , 

applique à son oreil le l ' embouchure du té léphone récep

teur. 

Ces deux appare i l s forment u n circuit fermé avec les 

deux fils qu i les re l i en t , mais u n seul fil suffit pour 

opérer la t r ansmiss ion , si l ' on fait commun ique r les 

deux apparei ls avec la t e r re . 

Dans la p r a t i q u e , il est bon de pouvoir disposer de 

deux té léphones à chaque s t a t ion ; on peu t alors en avoir 

un à l 'orei l le , tout en p a r l a n t dans l ' au t re . On en tend 

aussi p l u s d i s t i nc t emen t lo r squ 'on appl ique u n té lé

phone à chaque ore i l le . 

Des différences cons idérables existent dans le pouvoir 

t ransmet teur des différentes voix. Ll ne faut p a s crier, 

mais s 'a t tacher à p r o d u i r e des in tona t ions claires, des 

art iculations d i s t inc tes , en rapprochan t les sons émis 

le p lus poss ib le des sons mus icaux . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P l u s i e u r s pe r sonnes peuvent en tendre s imul t anémen t 
avec le m ê m e récepteur. P o u r cela, on p r e n d sur les 
deux fils qu i r éun i s sen t les deux té léphones en corres
pondance , des dér ivat ions abou t i s san t à différents autres 
i n s t r u m e n t s . On peu t encore faire usage d 'une petite 
caisse sonore formée de deux m e m b r a n e s légères , dont 
l ' une repose sur la l ame v ib ran te . Si p lus i eu r s tubes 
acoust iques about i s sen t à cette caisse, u n m ê m e nombre 
de pe r sonnes peuven t e n t e n d r e . On obt ient encore des 
audi t ions s imu l t anées , en in te rposan t dos téléphones 
dans u n m ê m e c i rcui t . 

L e té léphone de M . Bel l est d 'une p rod ig i euse sen
s ib i l i té . Les courants qu i le m e t t e n t en action sont les 
p lu s faibles qu i p u i s s e n t exister . Sa sensibi l i té élec
t r ique est m ê m e te l le , que si le fil t é l ég raph ique qui 
t ransmet les sons passe dans le voisinage d 'autres fils 
t é légraphiques , le t é léphone sub i t l 'act ion de tous les 
courants qu i parcouren t ces de rn i e r s . Sur u n e l igne 
t é l ég raph ique un peu active, le té léphone fait entendre 
des sons qu i r appe l l en t le b ru i t de la grê le tombant sur 
des v i t r e s ; et ces sons ont assez de force p o u r étouffer 
complè tement ceux de la voix h u m a i n e que t ransmet 
l ' i n s t rumen t . 

M . Ed i son , le physic ien amér ica in , célèbre par le nom
b re et la var ié té de ses invent ions , d i spu te à M . Graham 
Bel l la découverte du t é l éphone . Sans en t re r d a n s cette 
ques t ion de pe r sonnes , nous nous bo rne rons à dire que 
le té léphone qui a été construi t pa r M . Ed i son nécessite 
l ' emplo i d 'une pi le vol ta ïquo, et que l ' appare i l t ransmet 
teur diffère de l ' appare i l récepteur . 

Ce té léphone est basé sur l 'action des couran ts ondula
toires p rodu i t s par des var ia t ions de rés is tance d 'un 
conduc teur médiocre in te rposé dans le circui t . Ce con
duc teu r reçoit l'a'ction des v ibra t ions d 'un d iaphragme 
au devant duque l on par le . Le choix d u conducteur est 
très i m p o r t a n t ; on préfère le g raph i t e et le charbon. 
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Diverses modifications ont été apportées au téléphone 
de Bell pa r p l u s i e u r s au t re s i n v e n t e u r s ; nous ne s a u 
rions les relater toutes . Nous s ignalerons cependant le 
téléphone à mercure cons t ru i t pa r M . Brégue t , dont les 
effets permet ten t de r ep rodu i r e à d is tance , et sans p i le , 
l image exacte des mouvemen t s les p lu s généraux. 

Comment expl iquer les effets du té léphone? Quelle t héo 
rie faut-il en donner ? L'état ac tue l de la science ne p e r 
met de répondre à cette ques t ion a u t r e m e n t q u e sous 
la forme dubi ta t ive . On a cru d 'abord que la t r a n s m i s 
sion de la paro le pouvai t s 'expl iquer pa r les vibrat ions 
ou oscillations dé terminées dans là lame v ibran te a t t i 
rée par l ' a imant . M a i s , comme la lame vibrante peu t 
avoir des d imens ions considérables , comme elle peut 
être aussi grosse q u ' u n e enclume, il a fallu admet t re que 
c'était la masse i n t e rne du méta l qu i entra i t en v ibra
tion. Cette t r ansmis s ion ne résu l te ra i t donc pas , ainsi 
qu'on l 'avait cru d 'abord , de la répét i t ion p a r la m e m 
brane du récep teur (sous l ' influence dos effets électro
magnétiques produi t s ) des vibrat ions formées par la voix 
sur la m e m b r a n e d u t r a n s m e t t e u r . L a lame vibrante no 
réagirait que pour p rodu i r e des courants i ndu i t s . Une 
fois mise en action pa r la voix, elle renforcerai t , pa r sa 
réaction sur l ' ext rémité du ba r reau a iman té , les effets 
magnétiques de ce ba r reau . 

Quel genre de v ibra t ions éprouve la l ame a iman tée? 
Rien de satisfaisant n ' a été di t à cet égard . L e s physic iens 
ont donné les explicat ions les p lu s diverses concernant 
ces sortes de v ib ra t ions . On s 'accorde pou r t an t à pense r 
que les sons sont p rodu i t s dans le noyau magné t ique et 
dans l ' a rmature , sous l ' influence d'effets électriques i n 
termittents. 

L'invention d u microphone a suivi celle du té léphone, 
par cette ra ison fort s imp le q u e le microphone n 'est 
autre chose q u ' u n transmetteur par t icu l ie r imaginé par 
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u n phys ic ien amér ica in , M . H u g h e s , p o u r renforcer les 
sons du té léphone . 

L e microphone, a insi que son nom l ' i nd ique , est des
t iné à r end re sens ib les de t rès pet i t s b r u i t s , en les 
amplif iant . C'est, nous le r épé tons , u n s imple transmet
teur du té léphone à p i le . 

Avec le microphone inventé pa r M . H u g h e s , on peut 
p a r l e r de loin, m ê m e à voix basse , en faisant usage du 
té léphone ; mais l 'amplification du son n 'es t réel lement 
b i e n sensible q u e q u a n d ce son résu l t e d 'une action 
mécan ique t r ansmise au suppor t même d u microphone . 
Une mouche qu i marche su r ce suppor t fait en tendre le 
b r u i t des pas d ' un cheval . L e frôlement d 'une barbe de 
p l u m e ou d 'un pet i t p inceau doux s ' en tend , ^grâce au 
mic rophone , auss i for tement que si on passai t une 
grosse b rosse su r du pap ie r . Les b a t t e m e n t s d 'une 
m o n t r e , les sons d 'une boî te à m u s i q u e , s 'entendent 
parfa i tement à une t r en ta ine de mèt res de distance ; 
mais les sons de la boî te à m u s i q u e no sont entendus 
que si on la place à côté de l ' i n s t r u m e n t sans le tou
cher . 

On peu t donc d i re que le mic rophone est pour l'ouïe 
ce que le microscope est p o u r la vue . 

L a disposi t ion du mic rophone est la su ivante . 
S u r une p lanche t te en bois placée ver t ica lement , ou 

sur u n pa ra l l ë l ip ipède en fer formé pa r des planchet tes 
collées et formant u n e boî te ouver te p a r en h a u t et fixée 
pa r en bas sur u n suppo r t , on adap te , l ' un a u - d e s s u s de 
l ' au t re , deux pe t i t s morceaux de charbon percés de trous 
servant de c rapaud ines à u n crayon éga lemen t en char
bon. Ce crayon, en forme de fuseau, d 'une l o n g u e u r de 
qua t r e cen t imè t res envi ron , repose , p a r l 'une de ses 
po in t e s , d a n s le t rou du charbon infér ieur , de manière 
à pouvoir ba l lo t t e r dans le t rou du charbon supér ieur , 
l eque l le ma in t i en t dans une posi t ion proche de celle de 
l ' équi l ibre ins t ab le ou de la vert icale . Ces charbons ont 
été p réa l ab lemen t roug is et p longés dans du mercure . 
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Des contacts méta l l iques en r appor t avec les deux 
masses de charbon p e r m e t t e n t de les faire c o m m u n i q u e r 
avec le circuit d 'un té léphone dans leque l se t rouve u n e 
pile Leclanché, de 1 ou 2 é léments , ou mieux 3 é léments 
Daniell, avec une rés is tance addi t ionnel le intercalée dans 
le circuit. 

Pour faire usage de Cet appare i l , on le place su r u n e 
table, en le faisant reposer sur des doubles d'étoffes for
mant coussin, afin d ' amor t i r les v ibra t ions provenant de 
l 'entourage. Quan t on par le devant cet i n s t r u m e n t , c 'est-
à-dire devant le microphone mis en communica t ion 
avec le té léphone, la parole est aussi tôt reprodui te p a r le 
téléphone et amplifiée. La mouche , le p inceau, la m o n t r e , 
la boîte à m u s i q u e , e tc . , donnent immédia temen t les 
effets sonores dont nous avons pa r l é . 

La voix s 'entend en pa r l an t à hui t mèt res du m i c r o 
phone. Il faut p rononcer les mots assez doucement , p o u r 
nlendre le mieux pos s ib l e . 

Si le microphone est m u n i de deux crayons au l ieu 
d'un seul (un sur chaque face de la boi te) , on a de mei l 
leurs résu l ta t s . Les communica t ions doivent alors être 
établies de man iè re q u e ces crayons fonctionnent comme 
s'il n'y en avait, q u ' u n seu l . 

La théorie phys ique d u mic rophone n ' é t an t pas encore 
plus avancée que celle d u té léphone , nous laisserons cette 
question dans l ' o m b r e . 

Le microphone chanteur, q u e M . d u Monce l a p r é 
senté à l 'Académie des sc iences , au mois d 'octobre 1 8 7 8 , 
au nom de l ' i nven teur , est u n pe t i t appare i l qui r e p r o 
duit assez b ien la voix chantée . I l se compose d ' u n e 
bobine recouverte d 'un g r a n d n o m b r e de tours de gros 
fil de cuivre, l esque ls sont recouver ts de tours p lu s n o m 
breux d 'un fil p l u s fin, comme la bob ine de Ruhmkorff . 
Cette bobine est montée su r u n e boî te de bo is , à l ' i n 
térieur de laquel le est u n condensa teur é lect r ique. • Ce 
condensateur est formé de feuilles d 'é ta in , séparées pa r 
des bandes de pap ie r c iré . Ces bandes de pap ie r sont 
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r éun i e s comme il sui t : les bandes de n u m é r o s d'ordre 
i m p a i r ensemble , et celles de n u m é r o d 'ordre pai r égale-
mont ensemble . 

Le condensa teur é lect r ique ainsi composé et qu i est 
con tenu dans la boî te de bo is , est at taché à la bobine par 
u n fil de cuivre conduc teur , et la bob ine e l le-même est 
en communica t ion avec les deux pôles d 'une pile élec
t r ique ou les fils d 'une l igne t é l ég raph ique . 

Cet appare i l est celui du pos te récepteur d ' une dépêche. 
L e poste expédi teur des dépêches est m u n i d 'une embou
chure de té léphone , dont le fond est formé pa r u n e lame 
de ferblanc, q u ' u n e po in te de méta l v ient affleurer. 
L ' e m b o u c h u r e du té léphone se ra t t ache , d 'une p a r t avec 
le conduc teur d 'une p i le é lec t r ique , d ' au t re par t avec le 
pos te récep teur . 

Quand on chante dans l ' embouchure du téléphone, 
a insi qu ' on chantera i t dans u n mi r l i ton , on entend au 
pos te r écep teur u n son a ig re et cassant , ma i s q u i repro
dui t assez bien le m o u v e m e n t et le r h y t h m e du morceau 
chanté p r è s de l ' e m b o u c h u r e d u té léphone . 

Passons au p h o n o g r a p h e . 
T o u t le monde se souvient de l ' incrédul i té avec la

quel le fut accueil l ie, au mois de ma i 1878, l 'annonce de 
ce fait, q u ' u n i n s t r u m e n t venai t d 'ê t re inventé en Amé
r ique qu i enregis t ra i t la parole et la r ep rodu i sa i t . 

Gomment .croire, en effet, q u ' u n agencemen t méca
n i q u e que lconque p û t r emplace r l ' o rgane de la voix, pro
du i re les effets de la bouche , de la l angue et du larynx? 
Encore au jou rd ' hu i cette incrédul i t é est loin d 'ê t re dissi
p é e . L a me i l l eu re preuve que l 'on pu i s se en donner, 
c'est q u e , dans la séance de l ' Ins t i tu t où M . d u Moncel 
p r é sen t a son pe t i t ouvrage , Le téléphone, le microphone, 
et le phonographe, c ' es t -à -d i re le 30 sep t embre , un 
m e m b r e de la docte assemblée , M . Bou i l l aud , fit une 
longue improvisa t ion p o u r déclarer sa parfaite inc rédu
l i té à l ' égard du nouvel i n s t r u m e n t . La sort ie de M . Bou i l -
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laud était ma lencon t reuse , mais elle n ' en prouve pas 
moins que b i e n des p e r s o n n e s encore ont beso in d 'ê t re 
éclairées sur le fond de cette ques t ion . Les détai ls techni 
ques que n o u s donnons ici d iss iperont tous les dou tes . 

L ' inventeur du •phonographe est M . E d i s o n ; mais il est 
juste de reconnaî t re q u ' u n observateur français, u n h o m m e 
patient et modes te , M . Léon Scott , a donné le p remie r 
la solution d 'une p a r t i e d u p r o b l è m e . S imple typographe 
et correcteur d ' i m p r i m e r i e , M . Léon Scott a consacré dix 
années de sa vie à la p o u r s u i t e du p rob lème : la parole 
s'inscrivant d'elle même, et il a t te igni t par fa i tement son 

but par l ' invent ion de son phonautographe, appare i l connu 
de tous les phyc i s i ens , car i l a été souvent mis en expé
rience dans les cours de phys ique et dans les conférences. 

M. du Monce l , dans son ouvrage sur le téléphone, 
ne rend peut-ê t re pas assez de just ice , ou si l 'on veut ne 
témoigne pas assez d ' in térêt et de sympath ie à cet i nven 
teur consciencieux, q u i , sans ressources , sans appu i , 
avec peu de connaissances scientifiques, est arrivé à u n 
résultat des p lu s ext raordinai res : l'enregistrement de la 
parole sur le papier. P o u s nous , qui avons "connu, en 
1 8 5 6 , M . Léon Scot t , au mil ieu de ses labor ieux efforts, 
de ses pénibles recherches , nous éprouvons la p lus vive 
sympathie, et comme u n intérêt d ' a t tendr i ssement p o u r 
cet inventeur q u i n e réclame que la just ice et l ' impar t ia 
lité de l 'his tor ien des sc i ences 1 . 

Donc, dès l ' année 1856, M . Léon Scott avait combiné 
un ins t rument qu ' i l n o m m a i t phonautographe. Le p re 
mier, il avait imag iné la transcription^ des vibra t ions 
sonores d 'un stylo méta l l ique s u r uno surface de papier 

1 . M. Léon Scott a publié, au mois de mai 1878, une brochure rem
plie de verve, dans laquelle il revendique ses droits de premier inven
teur. Nous invitons nos lecteurs à se procurer cet intéressant opuscule, 
qui renferme l'histoire, riche en enseignements, des luttes d'un tra
vailleur ohseur contre l'indifférence des corps savants et les lacunes 
de la loi. Cette brochure, intitulée : Le problème de la parole s'écri-
vant elle-même, -par Léon Scott de Martinville, typographe, se trouva 
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revêLue de no i r de fumée. Cet i n s t rumen t enregis t ra i t la 
pa ro le , mais i l ne la reproduisa i t p a s . Ce n 'é ta i t donc 
que la moi t ié de la solut ion du p rob l ème . M . Ed i son est 
pa rvenu à enreg is t re r et à r ep rodu i re la paro le . Ainsi se 
t rouva achevée la solut ion du p rob lème abordé par 
M . Léon Scott , v ing t ans auparavan t . 

P u i s q u e nous avons r e n d u jus t ice à M . Léon Scott, 
l ' impar t ia i ia l i té exige q u e nous d is ions éga lement que l 
ques mots d 'une invent ion qu i fut décri te p a r u n phys i 
cien français , M . Ch. Cros, dans u n p l i cacheté déposé à 
l 'Académie des sciences, dans sa séance du 30 avril 1877. 
I l était ques t ion , dans cette no te , d ' un i n s t r u m e n t au 
moyen duque l on pouvai t obtenir la reproduc t ion de la 
parole d 'après les traces fournies par u n enreg i s t r eur du 
m ê m e genre que le phonaulographe de M . Scott . Mais 
nous n 'avons pas beso in d é d i r e que ce pl i cacheté n 'ayant 
été ouvert que pos té r i eu rement à l ' invent ion de M . E d i 
son, on n 'a pas davantage à s 'en p réoccuper . 

M . Ed i son avait p r i s , le 31 ju i l le t 1877, u n brevet 
p o u r la répé t i t ion des s ignaux du té légraphe Morse . 
I l i nd iqua i t dans ce b r e v e t , le moyen d 'enregis t rer 
les s ignaux du té légraphe Morse avec des dentelures 
effectuées pa r u n style traceur su r u n e feuille de papier 
en tou ran t u n cyl indre creusé d 'une r a i n u r e en spirale. 
Les den te lu res p rodu i t e s pa r le style devaient , en repas
sant sous la po in te , t r ansme t t r e au toma t iquemen t la 
m ê m e dépêche . 

Ce n 'es t q u ' a p r è s cette appl icat ion du style, traceur à 
l ' en reg i s t r emen t des s ignaux d u t é l ég raphe M o r s e , que 
M . Ed i son eut l ' idée d ' en reg i s t r e r et de reprodui re la 
pa ro le . C'est donc b ien à M . Ed i son q u e revient l ' in ter 
vent ion du phonographe. 

N o u s dis ions , en commençan t cet exposé, que l 'an
nonce de la découverte du p h o n o g r a p h e avait été accueillie 

chez l'auteur, aujourd'hui marchand d'estampes, 9, rue Vivicnne, a u 
fond de la cour. 
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en France avec beaucoup d ' incrédul i t é . Cette incrédul i té 
se manifesta dès la séance où l 'apparei l de M . Edison fut 
présenté à l 'Académie des sc iences , c ' es t -à -d i re le 
11 mai 1878. 

Il ne sera p a s sans in té rê t de rappor t e r ce qu i se passa 
dans cette séance de la docte assemblée . 

Le phonographe de M . Edison était déposé, avant l 'ou
verture de la séance, sur le bu reau de l 'Académie. 
Quoique le té léphone n o u s ait hab i tués à des surpr ises 
scientifiques venan t du Nouveau-Monde , l ' annonce de 
l'existence d 'une machine enregis t ran t les sons avait laissé 
tout le monde fort incrédule . Mais i l fallut b ien se r e n 
dre à l 'évidence. 

L'aide de M . Edison , envoyé de New-York pour faire 
connaître en Europe le phonographe, s'était placé d e 
vant sa mach ine , qu i ressemble à u n e boîte à musique 
et qui a un mè t re de long et 20 centimètres de large , et 
il prononça, à voix très hau te , les mots suivants : « M. Edi
son a l'honneur de saluer MM. les membres de l'A ca-

dérnie. « .Alors i l tourna la manive l le , et la machine 
répéta d is t inc tement : « M . Edison a l'honneur de saluer 

MM. les membres de, l'A cadémie. » Ensu i t e l 'opérateur , 
appliquant de nouveau ses lèvres sur l ' embouchure de la 
machine, dit tex tue l lement : « Monsieur phonographe, 
parlez-vous français? » I l tourna la manivel le , et l ' i n s 
trument répéta : « Monsieur phonographe, parlez-vous 

français? » Ces paroles furent parfai tement entendues 
de tout le m o n d e . Seu lemen t , le t imbre des paroles répé
tées par l ' i n s t rumen t n 'é ta i t p lu s du tout le même que 
celui des paroles prononcées ; l ' i ns t rument par la i t b e a u 
coup plus bas et à la maniè re d 'un vent r i loque . 

L'assistance était s tupéfai te . On paraissai t croire a u n e 
mystification. M . du Monce l , m e m b r e de l 'Académie, fut 
prié par ses col lègues de vouloir b i e n remplacer l 'opé
rateur. 

M. du Moncel s 'approcha donc de la boîte pa r l an t e , et 
i l , d 'une voix t rès forte : « L'Académie remercia 
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M. Edison de son intéressante communication. » Mais , 

q u a n d M . du Monce l t ou rna la manive l le , p o u r faire 
r épé t e r à l ' i n s t rumen t les paroles qu ' i l venait de p r o 
noncer , on n ' en tendi t r i en . 

L 'expér ience avait ra té ; ce que M . du Monce l expli
qua , avec ra ison, pa r son p e u d 'hab i tude de l ' ins t ru
m e n t nouveau . L a vérité est qu ' i l faut placer la bouche 
complè t emen t d a n s le t uyau , et non à que lque distance. 
M a i s cet inc ident n 'enlève r ien à la réali té du fait en lu i -
m ê m e , c'est-à-dire l ' inscr ipt ion des v ibra t ions de la voix 
h u m a i n e dans le p h o n o g r a p h e et l eu r reproduc t ion quand 
on fait ag i r la manive l le , r é su l t a t s qu i sont tou t à fait 
h o r s de doute . 

E x p l i q u o n s m a i n t e n a n t en quo i consis te cette curieuse 
mach ine , dont n o u s avons fait p ressen t i r les disposit ions 
en d i san t qu 'e l le r e s semble à une ser ine t te ou à une boîte 
à m u s i q u e . 

L e phonographe se compose d 'un cyl indre en cuivre 
p lacé hor izonta lement , sou tenu par u n axe que l 'on fait 
m a n œ u v r e r avec u n e v i s . Cette vis t ou rne dans u n écrou, 
l eque l fait avancer ou recu le r le cyl indre . U n e manivelle 
p e r m e t de faire t ou rne r le cy l indre , qu i , tout en tour 
n a n t , avance ou recule , suivant le sens dans lequel on 
fait agi r la manive l le . 

U n e e m b o u c h u r e est fixée p r è s de l 'extrémité du 
cy l indre opposée à la manive l le . 

L'orifice de cette e m b o u c h u r e renferme u n d iaphragme 
mé ta l l i que , s emblab l e à celui du téléphone, et dont le 
centre p o r t e , comme le d i sque du té léphone , u n e pointe 
en mé ta l r ega rdan t le cyl indre et peu dis tante de 
celui-c i . 

La poin te de la m e m b r a n e méta l l ique doit donc tracer 
u n e sp i ra le su r la surface du' cy l indre , lo rsque cette 
m e m b r a n e vibre pa r l'effet de la voix app l iquée sur l 'em
b o u c h u r e , t and is que la ma in droi te agi t sur la m a n i -
.ve l lopour faire t ou rne r ce cyl indre , qu i avance en même 
t emps en l igne droi te et hor izonta lement . 
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Autour du cyl indre on a app l iqué une bande de feuille 
d'étain, et l 'on a tracé d 'avance sur cette b a n d e de feuille 
d'étain une r a i n u r e , u n sil lon creux, en forme de spira le . 
Quand on p rodu i t des sons dans l ' embouchure , le d ia 
phragme métal l ique" se me t à v ibre r , et la poin te qu ' i l 
porte vient toucher la feuille d 'étain à l 'endroi t où elle 
passe sur le si l lon en spi ra le . Lo r sque la m e m b r a n e et 
le stylet exécutent l eu r s v ib ra t ions , la feuille d 'étain n 'es t 
pas toujours frappée p a r le s tyle t . Alors les t ra i t s i m 
primés sur la feuille d 'é ta in sont dente lés . Ces den te lu res 
sont la reproduc t ion exacte dos v ibra t ions des sons qu i 
les ont p rodu i t e s . 

I l reste ma in tenan t à r ep rodu i re , à faire en tendre les 
paroles a insi impr imées sur le pap ie r d 'é ta in . 

Les sons émis par la voix sont r ep résen té s , comme 
nous venons de le d i r e , p a r des v ibra t ions enregis t rées 
sur le méta l . I l faut que ces v ibra t ions renaissent au 
dehors sous la forme des sons p r imi t i f s . 

La p remiè re condit ion, c'est d 'exécuter la reproduct ion 
des sons dans la m ê m e durée de t emps qu 'e l les ont été 
faites, c 'est-à-dire qu ' i l i m p o r t e de faire tou rne r le 
cylindre avec la même vitesse qu ' i l avait p e n d a n t qu ' i l 
inscrivait les v ibra t ions sonores . 

Pour la reproduc t ion des sons de la voix, c'est tout 
s implement le m ê m e appare i l qu i les reforme p a r le 
même moyen qu i avait servi à les enreg i s t re r . Le phono
graphe enregistreur est le m ê m e que le phonographe 
répétiteur. 

La machine par le au moyen de la feuille d 'étain 
enroulée et de la po in te q u i , app l iquée de nouveau à sa 
surface, fait de nouveau vibrer la m e m b r a n e méta l l ique . 
Les v ibra t ions de celle-ci sont t radui tes au dehors et a m 
plifiées p a r l ' in te rmédia i re de l ' e m b o u c h u r e , à laquel le 
on peut app l ique r u n porte-voix en carton mince , a ins i 
que nous l 'avons vu faire dans les expériences exécutées 
devant l 'Académie . 

Cette reproduc t ion do la voix correspond donc à sa 
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120 L'ANNÉE SCIENTIFIQUE. 

récept ion p a r le p h o n o g r a p h e . L a po in te où touche le 
cyl indre t o u r n a n t reçoit de lu i les soubresau t s que lui 
i m p r i m a i t la m e m b r a n e mise en mouvemen t pa r la 
voix, et les mouvemen t s i m p r i m é s pa r la marche du 
cyl indre agissent sur la m e m b r a n e de man iè re à lui 
faire répé te r les sons qu 'e l le avait r eçus d 'abord par la 
voix, sous l ' impuls ion des lèvres . 

Ains i , le mécan i sme est , au fond, t rès ana logue à celui 
des ser ine t tes , des o rgues de Barba r i e et des boîtes à 
m u s i q u e . D a n s ces i n s t r u m e n t s les airs sont p iqués sur 
u n cyl indre au moyen de pe t i tes aspér i t és . Quand on 
tourne la manive l le , les aspér i tés se t r adu i sen t en m u 
s ique . Dans le p h o n o g r a p h e la mach ine inscr i t elle-
m ê m e les sons sur le cyl indre , p u i s elle t r adu i t en voix 
ce qu 'e l le a inscri t en pet i tes aspér i tés su r ce cylindre. 

On met donc, par ce sys tème , la paro le en portefeuille 
et on la r ep rodu i t dans le ton qu i convient en suivant 
la vitesse de rotat ion que l 'on i m p r i m e au cyl indre qui 
por te la dépèche. 

Dans l 'échelle mus ica le , la h a u t e u r des sons dépend du 
n o m b r e des v ibra t ions fournies par le corps v ibrant dans 
un t emps donné . Conséquemmen t , la paro le peu t être 
r ep rodu i t e par le p h o n o g r a p h e sur u n ton dont l 'élévation 
dépend de la vitesse de ro ta t ion que l 'on donne au 
cyl indre . Cette vi tesse est-elle la m ê m e que celle de l 'en
r e g i s t r e m e n t , le ton des paroles r ep rodu i t e s est le même 
que le ton des paroles p rononcées . Si cette vitesse est 
p lu s g r a n d e , le ton est p lu s élevé, e t si elle est moins 
g r a n d e , le ton est p lus b a s . 

Comme les appare i l s tournés à la ma in n 'on t pas un mou
vement t rès régul ie r , il en résu l te que la reproduct ion du 
chant est o rd ina i rement défectueuse. L ' i n s t r u m e n t chante 
faux, ou ne donne que des sons peu percep t ib les . 

N o u s avons assis té , moyennan t nos deux francs payés 
à la por te , à l ' une des séances p u b l i q u e s que donnai t à 
la salle des Conférences du boulevard des Capucines , pen 
dant l 'été et l ' au tomne de 1878 , le r ep ré sen t an t de 
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M. Edison . La reproduc t ion de la voix ordinai re était sa t is 
faisante, mais la reproduc t ion du chant nous p a r u t gro tes
que. Le démons t r a t eu r chantai t , d 'une voix de s tentor , 
dans l ' apparei l , cette ph rase du Barbier de Séville : 

Et l'on voit le pauvre diable, 
Menacé comme un coupable. 

Et quand il s 'agissai t de répéter la phrase de chant, le 
phonographe faisait en tendre des sons si affaiblis, si lo in
tains, si étouffés, que l'effet était on ne peu t p lus r id icule . 
Si, au l ieu de la m a i n p o u r faire tourner le cyl indre , on 
se servait d 'un appare i l d ' ho r loge r i e^ l a vitesse des deux 
mouvements de récept ion et de répét i t ion étant la m ê m e , 
ce défaut n 'exis terai t pa s . 

Quand la parole a été ainsi enregis t rée , la théorie in
dique qu 'on peu t la r ep rodu i re p lu s i eu r s fois; mais à 
chaque fois les sons deviennent p lu s faibles et p lus con
fus, parce que les accidents do la feuille méta l l ique vont 
en s'affaiblissant à mesu re que le nombre des r ep roduc 
tions est mu l t ip l i é . 

Il nous resterai t à en t re ten i r le lecteur des diverses a p 
plications qu 'on a faites des trois i n s t r u m e n t s dont nous 
venons de pa r l e r ; mais ne pouvant nous é tendre indéfi
niment su r ce sujet , quel qu ' en soit l ' in térê t , nous 
dirons seulement que lques mots sur les appl icat ions du 
téléphone à la t é l ég raph ie . 

Le rôle d u té léphone en t é légraph ie est nécessa i rement 
encore n u l , parce que les messages vocaux n e peuvent 
être enreg is t rés . M a i s il en sera au t r emen t quand les 
appareils enreg i s t re ron t les sons , en d 'aut res t e rmes quand 
on aura allié le té léphone et le phonographe . La combi
naison du t é l éphone et du p h o n o g r a p h e me t t r a les cor
respondants à m ê m e de se dire tout ce qu ' i l s vendron t , 
sans ab rége r ou t re mesu re l eu r s conversat ions . 

K Comment est-il possible d'arriver a un pareil résul ta t? 
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dit M. Edison.. . . Puisque le téléphone et le phonographe 
mettent tous les deux à contribution une lame vibrante im
pressionnable aux ondes sonores de l'air, on peut disposer 
cette lame de façon à fonctionner à la fois comme téléphone 
et comme phonographe. De cette manière celui qui parle 
enregistre lui-même la parole, il la conserve, et comme son 
correspondant peut en faire autant, on a ainsi tous les élé
ments d'une discussion sérieuse.. . 

Les difficultés que peut présenter ce mode d'organisation 
télégraphique aux yeux des personnes habituées aux anciens 
usages, sont très-minimes et disparaîtront fatalement devant 
les besoins croissants de l 'humanité. . . » 

Nous sommes lo in de désespérer de l 'accomplissement 
de cette prophét ie} ' mais i l faut b i en reconnaî t re qu'i l y 
a encore un long chemin à pa rcour i r avant d 'arriver au 
bu t posé en ces t e rmes pa r l ' i nven teur d u phonographe . 

N o u s t i endrons nos lec teurs au courant des perfection
n e m e n t s q u i seront réal ises dans la const ruct ion du télé
phone et du p h o n o g r a p h e , ces mervei l leux messagers de 
la parole et des sons . 

N o u s voulons seu lemen t , en t e r m i n a n t cet ar t icle , faire 
une r e m a r q u e concernant le nom donné au merveil
leux i n s t r u m e n t impor té d ' A m é r i q u e . E n grec , le mot 
coôvo: n e veut pas d i re voix, ma i s meurtrier. E n appelant 
phonographe ce nouvel appa re i l , on évoque donc une 
idée assez pén ib l e . C'est le mot tpMvrç qu i signifie, en 
grec , voix. I I faudra i t donc dire phonègraphe et non 
phonographe, si l 'on voulai t se conformer à l 'ê tymologie. 

Ma i s nous c ra ignons bien d 'ê t re le seul de notre avis, 
et de prêcher no t r e grec d a n s le déser t . 
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La téléphone employé comme galvanoscope. 

D'après les recherches de M . d 'Àrsonval , le té léphone 
le plus mal cons t ru i t sera i t deux cents fois p l u s sensible 
que les nerfs de la g renoui l l e , le moyen répu té au jour 
d'hui le mei l leur p o u r déceler de faibles variat ions élec
triques. Pour le démont re r , on opère comme il sui t : On 
prépare une grenoui l le comme le faisait Galvani , en s é 
parant le nerf dos musc les lombai res de l ' an imal , et on 
prend l'appareil à chariot de S i e m e n s e t H a l s k e , qui n 'est 
autre chose q u ' u n appare i l d ' induc t ion é lec t ro-magné
tique. On excite le nerf sciat ique de la grenoui l le avec 
une pince, et on éloigne la bob ine d ' induct ion j u squ ' à ce 
que le nerf ne r éponde p lu s à l 'excitation électr ique. On 
remplace alors le nerf pa r le té léphone et le courant fait 
aussitôt fortement v ibrer le té léphone, m ê m e si on éloigne 
davantage encore la bobine d ' induct ion . 

Si l'on opère p e n d a n t la nu i t , on en tend vibrer le t é 
léphone, en é lo ignant la bnh ine d 'une d is tance quinze fois 
plus grande que celle à laquel le a l ieu l 'excitation min i 
mum du nerf. Dès lo r s , et d 'après la loi des carrés inver
ses des d is tances , le degré de sensibi l i té du téléphone 
serait deux cents fois p l u s sensible que le nerf. 

Employé comm e galvanoscope, le té léphone répond 
toujours par u n e v ibra t ion à un changement d ' in tensi té 
électrique, quel le que soit la rap id i té de ce changement . 
Cet i n s t rumen t p o u r r a i t donc r end re des services pour 
étudier le tétanos électrique des m u s c l e s . 

Le téléphone employé à constater les var ia t ions d 'un 
courant é lec t r ique peu t manifes ter la présence d 'un cou
rant continu, quel le q u e soit la faiblesse de ce courant . 
Pour cela on lance dans le té léphone le courant supposé , 
et ses variat ions s 'obt iennent en i n t e r rompan t mécan ique-
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m e n t ce courant p a r u n d iapason. Si a u c u n courant ne 
t raverse le té léphone , l ' i n s t rumen t reste m u e t . S'il existe, 
au cont ra i re , le p l u s faible courant , le té léphone vibre à 
l ' un i s son d u d iapason. 

On peu t constater , de cette man i è r e , l 'existence de 
couran ts hydro-é lec t r iques ou thermo-é lec t r iques très 
fa ibles . 

M . d 'Arsonval a déjà fait de n o m b r e u x essais , et ses 
expériences l 'ont convaincu que le té léphone est de tous 
les galvanoscopes le p l u s sensible p o u r déceler la p ré 
sence, soit de faibles var ia t ions é lect r iques , soit de faibles 
courants cont inus . 

Ces nouvel les appl ica t ions d ' un i n s t r u m e n t déjà curieux 
à t an t d ' éga rds , sont v ra imen t s u r p r e n a n t e s , et l'on ne 
peu t s 'empêcher de rappe le r à ce sujet ce que disait 
Arago , pa r l an t de la pho tograph ie : « Dans les sciences, 
q u a n d u n e découverte nouvel le est annoncée , les résu l 
tats que l 'on en obt ien t au d é b u t ne sont r ien auprès dn 
la succession d ' au t res découvertes dont i ls p réparent la 
venue.. » 

5 

Le téléphone abord du.Desaix . — Le téléphone appliqué aux manœuvres 
sous-marines des scaphandriers. 

On doit au savant c o m m a n d a n t de vaisseau M . Aug. 
Trêve u n essai t rès in té ressan t fait à bo rd du Desaix, 
p o u r app l ique r le t é léphone à la t r ansmiss ion des ordres à 
u n e escadre , ou p lu s s imp lemen t d 'un navire à l ' au t re . Le 
t é léphone sera, en ou t re , u n excellent moyen de correspon
dre entre b â t i m e n t s r e m o r q u e u r s et b â t i m e n t s r emorqués . 

C'est u n e expérience de ce genre dont M . Auguste 
Trêve a c o m m u n i q u é , au mois de ma i 1878, le résul ta t 
à l 'Académie des sciences . 

Le D e s a i x r emorqua i t l'Argonaute, qu i servait , dans 
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Le ballon captif de la cour des Tuileries. 

Pendant les dern ie rs mois de l 'Exposi t ion de 1 8 7 8 , tou t 
Paris s'est intéressé, aux évolutions de bas en hau t et de 
haut en bas du ba l lon captif des Tui le r ies . Nous ne pou
vons donc, dans ce tableau des faits scientifiques et i n -

l 'escadre d 'évolut ions , au t i r des torpil les d 'exercice. On 
enroula u n £1 conduc teur au tour de l 'un des câbles r e 
morqueurs . L ' u n des b o u t s du fil était su r le Desaix et 
l 'autre bou t sur Y Argonaute. L 'eau de m e r composait 
le circuit vol ta ïque, pa r l ' in te rmédia i re des doublages en 
cuivre des deux nav i res . 

Un té léphone fut in terposé de pa r t et d ' au t re dans ce 
circuit, et les communica t ions furent é tabl ies avec la p l u s 
grande facilité ent re les deux b â t i m e n t s . P e n d a n t toute 
la durée de la nav iga t ion , on p u t causer d 'un navire à 
l 'autre, comme dans u n même cabinet . Le re tour du 
courant é lectr ique par la m e r donnai t même p l u s de n e t 
teté au son. 

Un officier de mar ine d u Desaix, M . des Por t e s , a 
eu, de son côté, l ' idée d 'appl iquer le téléphone à la 
manœuvre des scaphandres et aux opérat ions des 
plongeurs. 

Une plaque en cuivre a été subst i tuée à l 'une des glaces 
du casque du p l o n g e u r , et u n téléphone a été enchâssé 
dans cette p l a q u e . Le p longeur n 'avait qu 'à faire u n léger 
mouvement de la tète p o u r recevoir des communica t ions 
de l 'extérieur, ou pour t r ansmet t r e lu i -même ses réponses 
aux quest ions qu ' i l recevait des personnes placées à te r re 
ou sur le bâ t imen t . 

Voilà deux excellentes appl icat ions p ra t iques de l ' ad
mirable i n s t r u m e n t inventé par M . Graham Bel l . 
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dus t r ie l s p r o p r e s à l ' année 1878, passer sous silence le 
ba l lon captif des Tu i l e r i e s . 

Bien des pe r sonnes n e se font pas u n e idée exacte des 
d ispos i t ions mécan iques toutes par t icu l iè res qu 'exige une 
ascension en ba l lon captif, et de la différence considé
r a b l e entre u n e ascension en ba l lon l i b r e , qu i n'est 
q u ' u n j e u d 'enfant , et une ascension dans laquel le il 
faut re teni r p r i sonniè re et so l idement ra t tachée à la terre 
u n e masse p l u s légère que l ' a i r ; enfin, de la difficulté 
qu ' i l y a k ga ran t i r d 'une man iè re absolue la sécuri té du 
p r o m e n e u r aér ien , tout en lu i donnan t l ' i l lus ion d'une 
ascension en ba l lon p e r d u . 

Ce p rob l ème mécan ique est fort compl iqué . N o u s allons 
n o u s a t tacher à faire c o m p r e n d r e les moyens q u i ont 
été m i s en œuvre p a r M . H e n r y Giffard, p o u r le ré 
soudre . 

E t d 'abord , p o u r q u o i M . H e n r y Giffard a- t - i l donné à 
son ba l lon l ' énorme volume q u e chacun sai t? Le ballon 
captif de la cour des Tu i l e r i e s , qu i n ' e s t pas exactement 
s p h é r i q u e , a 55 mèt res de h a u t e u r , 36 mè t r e s de diamètre , 
et son vo lume n ' es t pas mo ind re de 25 000 mèt res cubes. 
P o u r se faire u n e idée d ' u n pa re i l t o n n a g e , i l faut le com
pa re r à ceux des aéros ta ts an t é r i eu remen t cons t ru i t s . 

Le p r emie r ba l lon à gaz hydrogène po r t an t des voya
g e u r s , qu i pa r t i t des Tu i l e r i e s le 21 décembre 1783, 
celui du professeur Char les , n 'avai t q u e 400 mèt res cubes. 

Les ba l lons o rd ina i res que l 'on lançai t d a n s les fêtes, 
sous le p r e m i e r E m p i r e , sous la Res t au ra t ion et sous 
L o u i s - P h i l i p p e , cubaient environ 1000 m è t r e s . 

Les ba l lons qu 'expédia ien t les aé ronautes pendant le 
s iège de P a r i s cubaient 2000 mè t re s . 

L e ballon de Nada r , le Géant, qu i excita t an t la cur io
sité en 1863, cubai t u n p e u moins de 6000 mè t r e s . 

L e ba l lon captif de M . H e n r y Giffard qu i fonctionna 
en 1867, aux abo rds de l 'Exposi t ion universe l le , avait 
5000 mèt res de capaci té . 

Ains i , le ba l lon captif de 1878 est c inq fois p l u s con-
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sidérable que le ba l lon captif de 1867, et il faudrait vider 
le contenu de p lu s de qua t re capacités du bal lon le Géant 
pour r empl i r ses vastes flancs. Quand il était fixé au sol, 
il dépassait de dix mè t r e s l 'arc de T r i o m p h e de l 'Étoi le , 
et il aurai t a t te int p r e s q u e l 'élévation de la colonne V e n 
dôme. Il domina i t d 'une h a u t e u r considérable l'édifice 
des Tu i le r i es , dont i l pa ra i s sa i t r emplacer le dôme , en 
l'amplifiant cons idé rab lement , lo r squ 'on considérai t de 
loin son énorme masse couronnant les ru ines noircies 
du vieux pa la i s . 

Beaucoup de pe r sonnes se d e m a n d e n t dans que l b u t on 
a donné de si ex t raord ina i res d imens ions à . l 'aérostat 
captif. On ne voit pas b ien pourquo i M . H e n r y Giffard 
ne s'est pas contenté de donner à son bal lon la capacité 
de 5000 mèt res qu i avait fourni de si bons résul ta ts dans 
le ballon captif de 1867. 

Nous croyons q u e le ba l lon colossal que M . Henry 
Giffard a fait évoluer en 1878, dans des ascensions cap
tives, est u n p r emie r pas vers la solution pra t ique du 
problème de la di rect ion des ba l lons . 

Il y a au jou rd 'hu i 27 ans , M . Henry Giffard, encore 
élève de l 'École centrale des ar ts et manufac tures , 
exécuta la p l u s audacieuse expérience que l 'on eût osé 
faire jusque- là dans l 'aérostat ion, expérience qu i n'a j a 
mais été depu i s , non-seu lement dépassée, mais même 
imitée. L a 24 s ep t embre 1852, M . H e n r y Giffard s'éleva 
dans les a i rs avec un bal lon p le in de gaz d 'éclairage, qui 
portait à sa par t ie infér ieure une mach ine à vapeur et u n e 
hélice directr ice . I l empor ta i t 250 k i log rammes d'eau et 
de coke, et i l fit, sans t r emble r , b rû l e r le foyer de sa 
machine à vapeur à que lques mèt res de distance d 'un gaz 
inflammable. Pa r t i de l 'H ippodrome , le ballon à vapeur 
de M. Henry Giffard évolua dans l 'air avec beaucoup de 
facilité, et r a m e n a sain et sauf à t e r r e , p rès de T rappes , 
le hardi expér imen ta teu r , b ien convaincu q u e la direction 
des ballons étai t possible avec u n e force motr ice telle que 
la vapeur . 
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Le j e u n e élève de l 'École centrale avait eu p o u r aides 
et co l labora teurs , dans la construct ion de son aérostat à 
vapeur , deux de ses camarades de l 'École , M M . David et 
Sc i amma, mor t s depu i s tous les deux . 

L e d i rec teur de l 'H ippodrome; M . A r n a u d , avait passé 
avec M . H e n r y Giffard u n t ra i t é , p o u r exécuter une 
dizaine d 'ascensions avec l 'aérostat à vapeur expérimenté 
le 24 s e p t e m b r e 1852. Ma i s une ci rconstance bizarre 
a r rê ta l ' en t r ep r i se . Comme la saison étai t avancée, et que 
l 'on s 'approchai t de l ' époque des l ongues soirées , la Com
pagn ie du gaz c ra igni t de ne pouvoir fourni r le gaz né 
cessaire au gonflement du ba l lon , dans la série d'ascen
sions p ro je t ées ; et faute d 'un peu de gaz, ou p lu tô t faute 
d ' un peu de bon «vouloir de l a p a r t de la Compagnie du 
gaz, la c a m p a g n e si b i en commencée en res ta là . 

M . H e n r y Giffard aura i t eu le sort d u c o m m u n des in
ven t eu r s , qu i sont obl igés , faute de ressources suffisantes, 
de r en t r e r dans la foule, et de renfermer en eux-mêmes 
l 'essor de l eu r pensée et de leurs p ro je t s , si son talent ne 
lu i eût ménagé u n sort imprévu , qu i dépassa toutes ses 
espérances . At taché comme dess ina teur aux atel iers du 
chemin de fer de Sa in t -Germain et de Versa i l les , M . Henry 
Giffard a imai t à mon te r su r les machines en marche , et à 
en tendre le sifflet s t r iden t de la locomotive lancée à toute 
vapeur . C'est sans dou te a insi qu ' i l r econnu t les défauts 
de la p o m p e a l imenta i re qu i était employée dans les loco
motives p o u r renouveler l 'eau do la chaudiè re , au fur et 
à m e s u r e de son évaporat ion, et qu ' i l résolut do cher
cher à réal iser l ' a l imenta t ion •continue de la chaudière 
a u t r e m e n t que p a r le j e u d ' une p o m p e , qu i est sujette à 
mi l le inconvén ien t s . C'est a lors que M . H e n r y Giffard 
inventa i'injecleur à vapeur. 

Cette inven t ion était des p l u s r e m a r q u a b l e s , car Yin-
jecteur àvapeur a été conçu en dehors de toutes les idées 
reçues en mécan ique , et il cons t i tue u n e sorte de paradoxe 
p h y s i q u e . Il é tonne encore les savants , et les théories de 
la mécan ique ont mis dix ans à en t rouver l 'explication. 
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En effet, l'injecteur à vapeur laisse la chaudière l ibre
ment ouverte , sans que la vapeur in té r i eure s 'en échappe . 
L'alimentation de l 'eau nouvel le se fait par une sorte 
d'aspiration exécutée p a r la vapeur in té r i eu re , et l 'eau 
liquide pénè t re de l 'extér ieur à l ' i n té r i eur de la c h a u 
dière, quelle que soit la press ion qu i existe d a n s le géné 
rateur. Ce fait al lai t à l ' encontre de toutes les idées reçue , 
autrefois concernant la p ress ion des gaz . 

L'injecteur Giffard, qu i gênai t tant la théorie des ma
chines à vapeur , étai t , au cont ra i re , pour la p ra t ique une 
acquisition hors l igne , pa r sa s impl ic i té et ses avantagoss 
Cet appareil fut b ien tô t ins ta l lé s u r les locomotives de 
tous les pays . Des locomotives , il passa aux mach ines 
fixes et aux mach ines de naviga t ion , e*t simplifia consi
dérablement toutes les machines à vapeur en géné ra l . 
Aussi peut-on d i re q u e l'injecteur Giffard est le p lus 
important per fec t ionnement qu i ait été appor té depuis 
Stephenson aux locomotives. U n cons t ruc teur de m a 
chines à vapeur , M . F l a u d , dont chacun connaît l ' intel l i 
gence et la capaci té , fut chargé pa r M . Henry Giffard de 
la construction et de la vente de son appare i l . Dès 
lors, l ' invent ion, événement fort, .rare, enr ichi t l ' in 
venteur. 

On sait l 'h is toire du b e r g e r qu i disai t souvent , avec u n 
soupir mélancol ique : « Si j ' é t a i s r o i ! » « E h b i e n , q u e 
ferais-tu, si t u étais ro i? » lui d e m a n d a - t - o n u n jour . 
«• Si j 'é ta is roi , r ep r i t le be rge r , je gardera is mes moutons 
à cheval ! » 

Ainsi a fait M . H e n r y Giffard : il a cons t ru i t ses b a l 
lons à cheval. U n e fois enr ichi p a r le fruit légi t ime de 
son intel l igence et de son t ravai l , il n ' a eu d 'autre pensée 
que de consacrer sa fortune à l 'aérosta t ion, et de réal iser 
dans l 'âge m û r ce qu i avait été le rêve et la pass ion de sa 
jeunesse. Il s'est adonné avec l 'espr i t de r i g u e u r et la 
précision qu i est le caractère des t ravaux de l ' i ngén ieur , 
à l 'étude des moyens approfondis de perfect ionner l 'a r t 
de l 'aérostat ion. Cet ar t , qu i était res té l ivré, depuis 
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Montgolfïerj à l ' empi r i sme ou à l ' en thous iasme igno
r an t , t rouva dans M . Giffard un maî t re sévère et r igou
reux . P o u r la p r e m i è r e fois, le calcul fut app l iqué d'une 
man iè re ra t ionnel le à tous les é léments de la construc
t ion des t a l i o n s , é léments qu i , pa r leur n a t u r e , se déro
ben t souvent au calcul et que M . Giffard est parvenu à 
' soumet t re aux lois m a t h é m a t i q u e s . 

N o u s n e connaissons guère que M . D u p u y de Lôme 
qu i , dans ces de rn ie r s t e m p s , c ' e s t -à -d i re à la sui te du 
s iège de P a r i s , ait r é u s s i , comme M . Giffard, à appl i 
q u e r les méthodes géomét r iques et ana ly t iques à la ques
t ion de la const ruct ion ra t ionnel le et de la s tabi l i té des 
aéros ta ts . M a i s M . D u p u y de L ô m e , après u n e tentative 
t rès-honorable et t rès -d igne d 'é loges , s 'est a r rê té dans 
cette voie, comme découragé p a r l ' i n g r a t i t u d e de la ques 
t ion et sas difficultés p r a t i q u e s . L e mér i t e doM.Gif fa rd , 
c 'est d'avoir poursu iv i depu i s v ingt a n s , avec une infati
gab le ténaci té , l ' é tude d ' un p r o b l è m e qui avait rebuté 
j u s q u ' i c i t an t d ' hommes d 'une réelle valeur . 

L e ba l lon captif qu i fonct ionna aux por tes de l 'Exposi
t ion de 1867, m o n t r a , p o u r la p r e m i è r e fois, au publ ic , 
s o u s u n e forme maté r i e l l e , le r ésu l t a t des é tudes de 
M . Henry Giffard su r l ' aéros ta t ion. I l y avait dans cet 
aérostat captif u n e série de d i spos i t ions si nouvel les , si 
o r ig ina les , si s û r e m e n t calculées, que le p u b l i c et les 
h o m m e s de l 'ar t ne p u r e n t re ten i r l ' express ion de leur 
admi ra t i on . 

E n 1868, M . Giffard in s t a l l a à Londre s u n au t r e ballon 
captif, qu i cubai t 12000 m è t r e s , et qu i enlevait 30 voya
g e u r s à 300 mèt res d ' a l t i tude . 

Depu i s la cons t ruc t ion des ba l lons captifs de 1867 et 
de 1868, M . Giffard n ' a p a s cessé de se consacrer à l 'aé
ros t a t ion , et n o u s croyons que la di rect ion des aérostats 
est le b u t qu ' i l p o u r s u i t . Or i l r é su l t e de l ' ensemble 
des é tudes des aé ronau tes q u ' u n e masse aéros ta t ique , 
p o u r être d i r igée avec a s su rance à t ravers les a i rs , doit 
p résen te r u n vo lume considérable . P a r des considérat ions 
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qu'il serait t rop long de développer , on croit au jourd 'hu i 
que le p rob lème de la di rect ion aéros ta t ique ne peu t êtra 
résolu en p ra t i que qu 'avec des ba l lons d isposant d 'une 
très grande force ascens ionnel le , pe rme t t an t , par consé
quent , d ' empor te r de pu i s san t s m o t e u r s . Tel le e s t , 
croyons-nous, la pensée qu i a d i r igé M . H e n r y Giffard, 
lorsqu'il a décidé d ' adop te r les colossales d imens ions de 
son ballon de 1878. Ce ba l lon ne sera p e u t - ê t r e pas éter
nellement captif. I l faut s ' a t tendre à voir le colosse 
aérien servir u n jou r à de nouvel les expériences tendant 
à réaliser le t r anspor t l ib re des h o m m e s et des colis à 
travers l ' a tmosphère . 

Nous venons de chercher la ra ison du cube ex t raord i 
naire donné pa r M . H e n r y Giffard au ballon des T u i 
leries. 11 nous res te à ajouter que cet énorme volume 
a entraîné la nécessi té de d isposi t ions par t i cu l iè res , r é 
sultant d e T e x c è s m ê m e de ce vo lume . 

Et d 'abord il a fallu donne r au câble des t iné à r e ten i r 
celte masse u n e rés i s tance re la t ivement p rod ig ieuse . 
Ce câble est en chanvre , mais d 'une qual i té pa r t i cu l i è 
rement tenace et d ' une extraordinaire solidi té. L é g è r e 
ment conique, il m e s u r e 0™,O85 de d iamèt re à sa par t ie 
supérieure, laquel le est fixée par une énprme ép issure 
au cercle; il n ' a p l u s que 0 m , 0 6 5 de d iamèt re à sa par t ie 
inférieure, qu i res te fixée à t e r r e . 

Pour constater la force de rés is tance du câble , M . H e n r y 
Giffard a cons t ru i t u n e presse h y d r a u l i q u e spéc ia l e , 
au moyen do laque l le on a success ivement r o m p u le gros 
bout et le pe t i t bou t d u câble , afin d 'éprouver sa rés i s 
tance. Cette r u p t u r e , q u i eut l ieu au mois de ju i l le t , 
en présence d ' i n g é n i e u r s dé légués p a r la préfecture 
de p o l i c e , mon t r a q u e le câble ne sera i t pas r o m p u 
par u n vent do t r en te mè t r e s par seconde qu i le s u r 
prendrai t en p le ine ascens ion . Or u n vent de t rente 
mètres par seconde dépasse toutes les prévis ions mé
téorologiques. 

La longueur du eâble est de 600 m è t r e s , mais il a dû 
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s 'a l longer peu à p e u p e n d a n t le service j u s q u ' à at teindre 
660 mè t r e s . 

L'étoffe du ba l lon a exigé des soins tout par t icul iers , 
et l 'on est arr ivé à ob ten i r u n t i s su , dont la résistance 
est ex t raord ina i re , pu i squ ' e l l e est de 4000 k i logrammes 
pa r mèt re l inéa i re . Cette étoffe est composée de sept 
t i s sus superposés et sol idar isés de man iè re à former un 
tout h o m o g è n e . Le t issu in té r i eu r est u n e moussel ine . 
E n s u i t e vient u n e couche de caoutchouc, u n t issu de 
l in t r è s sol ide, u n e seconde couche de caoutchouc, une 
seconde toile de l in , et u n e couche de caoutchouc vul 
canisé . 

U n e mousse l ine extér ieure , qu i enveloppe le tout , a 
reçu u n vernis d 'hui le de l in cuite à l a l i t h a r g e , pour em
pêcher toute endosmose, c 'es t -à-di re toute fuite de gaz. 
Ce vernis est recouver t d ' une pe in tu re au b lanc de zinc. 
C'est ce qu i donna i t au ba l lon des Tu i le r i es cet aspect 
méta l l ique qu i le faisait r e s semble r à te r re à u n e mons 
t rueuse boule de zinc,- et dans l 'a i r à u n n u a g e orageux. 

Les coutures sont recouver tes , en dedans et en dehors , 
de bandes collées au caoutchouc . 

Le poids de l'étoffe employée à la fabrication des bandes 
est de c inq cents k i l o g r a m m e s . 

Les coutures sont repl iées en z ig-zag, p o u r augmenter 
la difficulté des d é c h i r u r e s . L e u r déve loppement total 
est d 'environ 200 k i lomè t re s . E l l e s ont été exécutées à.la 
mach ine à coudre . 

On avait donné beaucoup de soins à la confection du filet 
qu i suppor te la nacel le . Ce filet se compose de 60 000 
mai l l e s , formées à l ' a ide de cordes passées les unes dans 
les a u t r e s . I l a été fabr iqué d 'après les p l ans de M . Giffard, 
dans u n e coupole spéciale bâ t ie à la corderie centrale de 
M o n t r e u i l . C'est ce q u i a p e r m i s d 'évi ter les n œ u d s qui 
pou r r a i en t e n d o m m a g e r l'étoffe. 

Tou te l a corderie du ba l lon pèse 8000 k i logrammes . 
L a nacel le , qu i pèse 1800 k i l o g r a m m e s , pouvait em

p o r t e r 50 pe r sonnes . C'était u n e sorte de tonneau ôvidé 
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à son centre. Dans la ga ler ie c i rcula i re résul tant de cet 
évidement se plaçaient les voyageurs . L e câble passai t dans 
l'espace vide. L a galer ie où se tenaient les voyageurs était 
munie d 'une b a l u s t r a d e , enveloppée e l l e -même d 'un filet. 
Le dynamomètre, qu i donnai t à chaque ins tan t la mesure 
de la force totale déployée pa r la mach ine , était sous les 
yeux des voyageurs , qu i pouvaient a insi se rendre compte 
par eux-mêmes de l'effort développé. 

Le cercle d ' amar re qui por te la nacelle et le câble, devait 
présenter u n e sol idi té toute par t icu l iè re . I l est formé 
d'une couronne de cordes qu i , à elle seule, pour ra i t fort 
Bien supporter le poids considérable qu i s'y trouve s u s 
pendu ; mais -M. Griffard, pour p l u s de p récau t ion , a e n 
fermé cette couronne dans u n manchon d'acier, q u i 
pourrait l u i - m ê m e suppor te r seul le m ê m e poids . Le 
manchon d'acier est enveloppé d 'une a r m u r e en bois de 
chêne, qui offre e l le-même u n e énorme rés is tance . 

Pour re ten i r u n e pare i l le masse at tachée au sol et 
pour combat t re l'effet du vent , i l faut u n effort mécan i 
que prodigieux. L ' é n o r m e surface que le bal lon présente 
à l ' impulsion d u vent , coucherait le globe sur le sol ou 
l 'empêcherait de s'élever, s'il ne jouissai t d 'une force 
ascensionnelle considérable , et si l 'on n 'employai t , quand 
il s'agit de le r a m e n e r à te r re , u n e g rande puissance 
mécanique p o u r t i re r et enroule r le câble. 

Il y avait donc , dans la cour des Tu i le r i es , deux m a 
chines à vapeur , p o u r développer la pu i ssance de r e t enue , 
et un t reui l , p o u r enroule r et dérouler le câble . La force 
de la vapeur dont on disposai t était de 300 chevaux. Quan t 
au treuil , qu i est , à nos yeux, la pa r t i e la p lu s r e m a r 
quable du nouveau disposi t i f mécan ique , il n 'avai t pas 
moins de 14 mèt res de l o n g u e u r , l m , 7 5 de h a u t e u r et un 
poids de 42 000 k i l o g r a m m e s . I l pouvai t faire 30 tours à 
la minute . I l étai t creusé de 108 spi res en fer forgé, dont 
la profondeur al lai t en décro issant , comme le d iamèt re 
du câble. 

Les p ignons des a rb re s mo teu r s sont en rappor t 
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avec des den t s en bois encas t rées sur les g randes roues 

du t r eu i l . Les den t s et les b ie l les sont disposées de telle 

sorte qu ' i l y ait t ou jou r s une par t ie du mécan i sme en prise. 

N o u s disons que la pu i s sance de la vapeur destinée 

à enroule r et dérouler le câble étai t de la force de 

300 chevaux. Deux machines à vapeur étaient employées 

à fournir cette force. II y avait éga lement deux chau

dières , et chacune d'elles aura i t suffi p o u r faire seule le 

service, si u n e d 'el les se fût t rouvée hor s d 'état d 'agir. 

P o u r que l 'action de la vapeur fût p lus également ré

par t i e , les deux chaudières fournissa ient la vapeur à un 

m ê m e t u b e , qu i était en r appor t avec les deux t i ro i rs . 

L 'a t tache du câble à la nacel le est s emblab le à celle 

qu i existait dans le ba l lon captif de 1867, et qu i fut si re

m a r q u é e . D a n s la cour des Tu i le r i e s on avait creusé une 

cavité c i rcula i re , d a n s laquel le descendai t et s 'élevait la 

nacel le . Le câble pa r t an t du treui l venai t abou t i r à cette 

cavité, à cette sorte de bas s in , pa r un g rand t u n n e l sou

t e r r a in . 

Ce t u n n e l n 'avai t pas mo ins de 60 mèt res de longueur , 

12 mèt res de l a rgeu r et 3 mè t res de h a u t e u r . I l était 

des t iné à condui re le câble au cercle de suspens ion . Il 

débouchai t au fond de la cavité c i rcula i re dont les parois 

é taient inc l inées de man iè re à ce que la corde ne vînt 

j a m a i s frapper sur les b o r d s . 

Le -mode de suspens ion de la nacel le est r emarquab le 

d 'é légance et de sû re té . C'est le sys tème connu sous le 

n o m de poulie à mouvement universel. L a corde, avant 

de s 'a t tacher à la nacel le , passe sur u n e pou l i e , r endue 

mobi le pa r le sys tème de suspens ion connu en méca

n i q u e sous le nom de suspension à la Cardan. C'est un 

axe ar t iculé ou doub lemen t coudé, qu i pe rme t à la poulie 

de tourner su r e l l e -même , de maniè re à pouvoi r suivre, 

sans que le câble ait à s 'en ressen t i r , tous les mouvements 

de la nacelle et par conséquent du ba l lon . 

L a poul ie mesure l ^ ô O de d i amè t re , et l ' apparei l tout 

en t ie r a 4 mè t r e s de h a u t e u r . 
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Les bal lons ord ina i res sont gonfles avec le gaz d 'écla i 
rage ; mais la pu i ssance ascensionnel le d u gaz d 'éclairage 
est trop faible p o u r q u e l 'on vou lû t , dans le cas actuel , 
s'en contenter . C'est donc avec du gaz hydrogène p u r 
qu'a été r e m p l i le ba l lon captif. 

Il ne sera pas sans in té rê t de décrire le mode de p r é 
paration du gaz h y d r o g è n e employé p a r M . Giffard, et 
de dire la man iè re dont on a procédé p o u r obtenir les 
25 000 mètres cubes de gaz hydrogène dest inés à s 'em
magasiner dans les flancs du nouveau colosse des a i r s . 

M . Henry Giffard est l ' inventeur d 'un procédé fort éco
nomique p o u r la p répa ra t ion du gaz hydrogène au moyen 
de la décomposit ion de l 'eau pa r le charbon , à la t e m p é 
rature du rouge , procédé que nous avons décri t , en son 
temps, dans l'Année scientifique. Mais i l aura i t été 
imprudent de faire usage du feu dans le voisinage d 'une 
immense quan t i t é d ' un gaz inf lammable . C'est donc le 
procédé des labora to i res , consistant à faire réagi r l ' ac ide 
sulfurique é tendu d 'eau su r le fer, qu i a été adopté . 

Fait b ien s ingu l i e r ! lo rsque le professeur Charles 
prépara son ascension du l B r décembre 1783, dans l a 
quelle on vit , p o u r la p remiè re fois, u n bal lon à gaz h y 
drogène empor te r des voyageurs , ce fut pa r le procédé 
des labora to i res , c 'est-à-dire en t ra i tant de la ferraille pa r 
l'acide sulfurique é tendu d 'eau, que l 'on rempl i t la sphère 
aérostat ique. Le g r a n d bass in du j a rd in des Tu i l e r i e s , 
mis à sec et en touré d 'une ba r r i è r e de p lanches , fut le 
laboratoire improv i sé dans lequel Charles procéda à la 
préparat ion du gaz hyd rogène , au lavage du gaz et au 
remplissage de l ' aé ros ta t . Or, 95 ans après cette expé
rience célèbre, c'est encore à l 'action de l 'acide sulfur ique 
sur le fer que l 'on a eu recours pour la p répara t ion du gaz, 
spécifiquemeut p l u s léger que l 'a i r . Ma i s quel le diffé
rence entre les eng ins et moyens pr imit i fs dont le p h y 
sicien Charles faisait usage et l 'out i l lage perfect ionné et , 
pour ainsi dire raffiné, qu ' on t mi s en œuvre , en l 'an de 
grâce 187«, l 'art et la science r é u n i s ! Nous avons décrit 
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d a n s no t re ouvrage les Merveilles de la science ' l 'ap
pare i l qu i fut employé p a r le phys ic ien Charles pour son 
ascension du 21 décembre 1783. P o u r j u g e r la différence 
des t emps et des progrès de l ' indus t r ie ch imique , les 
conna isseurs pou r ron t comparer l ' appare i l de Charles 
avec Je sys tème qui a été mis en œuvre p a r M . Henry 
Giffard dans la cour des Tu i l e r i e s . 

Tou t un peti t édifice de bois et de fer composai t l 'appa
rei l pour la fabrication du gaz hydrogène Le 14 juillet, 
j ' e sca lada i ce h a u t échafaudage, et un fort a imable dé
mons t r a t eu r m e rendi t témoin de cette expérience de 
labora toi re exécutée sur u n e échelle de géant , on peu t le 
d i re , car cet appare i l peu t p rodu i r e 2000 mèt res cubes 
de gaz hydrogène à l ' h e u r e 2 . 

L 'ac ide sul fur ique était appor té dans des tonneaux qui 
contenaient chacun 3000 k i l o g r a m m e s d 'ac ide , lequel 
6tait déversé dans u n p r emie r réservoir , d 'où il s'écoulait, 
p a r u n tuyau sou t e r r a in , dans u n bass in c i rcula i re . Là, 
une pompe l 'élevait d a n s un réservoir supér ieu r , placé 
s u r l 'échafaudage. L ' eau de la ville arr ivai t en même 
t e m p s dans un réservoir semblab le . Deux flotteurs inter
ceptaient d ' eux-mêmes l ' écoulement de l 'eau et de.l 'acide 
su l fur ique , quand les deux l iqu ides avaient a t te in t un 
certain n iveau . Le mé lange d 'eau et d 'acide sulfurique 
a ins i fait dans les p ropor t ions convenables arr ivai t dans 
u n g rand généra teu r , de forme t a b u l a i r e , p le in de tour
n u r e de fer. De v ingt en vingt m i n u t e s , la t o u r n u r e de 
fer était renouvelée . P o u r cela, des char re t tes chargées 
de t o u r n u r e de fer arr ivaient sans cesse. On en rempl i s 
sait des b a n n e s méta l l iques que l 'on élevait, au moyen 
d 'un t r eu i l , et qu i , bascu lan t à u n m o m e n t donné , ver
sa ient leur contenu, dans le géné ra t eu r . L e s torrents de 
gaz hyd rogène ainsi formés s 'écoulaient pa r u n large 

1. Tome II, les Aérostats, p. 412. 
2. Nous avons déjà décrit ce procédé dans la 21 e

 Année s c i e n t i 

fique Cl8i7), pages 428-431. 
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tubo do fonte, et passa ien t d ' abord dans u n laveur d'eau 
pure, ensuite dans u n dessiccateur, g r and cyl indre r empl i 
de chaux vive, qui a r rê ta i t la vapeur d 'eau ent ra înée , ainsi 
que l'excès d'acide q u i aura i t pu échapper à l 'action du l a 
veur, Après avoir t raversé un compteur d 'un système 
nouveau et ingénieux , qu i pe rmet d'en mesure r le v o 
lume, le gaz hydrogène arr ivai t enfin dans la capacité du 
ballon. 

Pour le gonflement du ba l lon captif, on a employé 
190 000 k i l o g r a m m e s d 'acide sul fur ique faible du com
merce (à 52°) et 80 000 k i l o g r a m m e s de t o u r n u r e de 1er. 

Il est assez connu que la p répa ra t ion du gaz hydrogène 
par la réaction de l 'acide sul fur ique su r le fer est fort 
coûteuse. J e me su i s laissé dire que la dépense pour la 
préparation du gaz qu i rempl issa i t le bal lon des Tui le r ies 
a été de 62 000 francs ! 

Les ascensions du bal lon captif commencèrent dans 
les premiers j o u r s d u mois d 'août 1878, et se sont t e rmi 
nées dans les p r e m i e r s j ou r s de novembre . El les ont 
donc duré trois moi s . On payai t à la gr i l le de la cour des 
Tuileries un droi t d 'ent rée de 1 franc, èt 20 francs p o u r 
l 'ascension, qu i dura i t environ 15 à 20 m i n u t e s , montée 
et descente. E n qui t tan t l 'aérostat , chaque personne rece
vait une médai l le de bronze , commémorat ive de son 
ascension. 

Le bal lon a été dégonflé le 7 novembre , et il a été 
reniisé p o u r serv i r , en 1879, à de nouvel les ascensions 
captives. 

L 'opérat ion d u dégonflement a p résen té des difficultés 
analogues à celles du gonflement , avec cette différence 
que, pour le gonflement , on avait abaissé les sacs de 
maille en mai l l e , et q u e , p o u r le dégonflement , il a fallu 
les monter de mai l le en ma i l l e , j u s q u ' à ce que le colosse 
s'affaissât et ne donnâ t p lu s s igne de mouvemen t . 

Le bal lon captif a été l ivré au pub l i c p e n d a n t 100 
jours , sur lesquels il y a eu , p a r sui te de mauvais t emps , 
28 jours où il n 'a pu fonct ionner . 
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P e n d a n t ces 72 j o u r s de fonct ionnement , 35 000 -voya
geu r s , dont 28 000 p a y a n t s , ont accompli le voyage 
aér ien . L a moyenne des ascens ionnis tes a donc été de 
500 p a r j o u r , en chiffres ronds . 

Enfin, le n o m b r e des ascens ions s 'est élevé à 1033. 
L e s recet tes o n t a t te in t le chiffre de 840 OOO f rancs ; 

ce qu i donne u n e moyenne de 12 000 francs pa r jour . 
L e s dépenses faites par M . Giffard ont été ent iè rement 
couvertes pa r l 'exploi tat ion. 

5 

Utilisation industrielle de la chaleur solaire. — L'appareil Mpuchot 
à l'Exposition de 1878. 

U n e au t re cur iosi té des ar ts mécan iques de l 'Exposi t ion 
de 1878 était la machina solaire de M . Moucho t . Le 
phys ic ien de T o u r s avait dressé dans le parc du Troca -
déro, non loin de l ' aqua r ium d'eau douce et p rès du 
pavil lon d 'hor loger ie de M . L e p a u t e , l ' i m m e n s e en ton
noir é tamé à l ' i n t é r i e u r , po r t an t , à son axe, une chau
dière ple ine d 'eau des t inée à fournir de la vapeur pou
vant être "utilisée comme force mot r ice . Le soleil a 
fait t rop souvent défaut à no t re Exposi t ion universe l le . 
Sous nos l a t i tudes élevées, c'est u n accident auque l il 
faut s ' a t t endre . Ce n 'es t donc que dans de rares occasions 
que le professeur de T o u r s a p u me t t r e en évidence d 'une 
man iè re p r a t i q u e lus r é su l t a t s r emarquab l e s de son in
vent ion. Ma i s tout incomple ts qu ' i l s aient p u ê t re , ces 
résul ta ts ont suff isamment prouvé tout ce que l 'on pou
vait a t t endre de l'entonnoir solaire, q u a n d il aura à 
absorber et à réfléchir, au l ieu des pâles rayons solaires de 
no t re l a t i tude , les b r û l a n t s rayons des la t i tudes de l 'Al
gér ie , de l 'Afrique équa tor ia le , des I n d e s , de l 'Amér ique 
équa tor ia le , e tc . 

M . Moucho t , dans u n e communica t ion à l 'Académie 
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des sciences, a rappor té en ces te rmes les expériences 
qu'il a pu faire au Trocadé ro , sous les yeux du pub l i c . 

« Les petits appareils do cuisson, dit l'ingénieur-inventeuf, 
n'ont- pas cessé de fonctionner pendant les jours de soleil. 
Des miroirs de moins de 1/5 de mètre carré, construits avec 
toute la régularité désirable, ont suffi pofir rôtir un demi-
kilogramme- de bœuf en vingt-deux minutes ; pour confec
tionner, en une heure et demie, des étuvées qui nécessitent 
quatre heures avec un feu de bois ordinaire, pour porter, en 
une demi-heure, trois quarts de litre d'eau froide à l'ébulli-
tion, ce qui correspond à l'utilisation de 9 calories 5 par mi
nute et par mètre carré, résultat remarquable à la latitude 
de Paris. 

c Les alambics solaires ont également fourni d'excellents 
résultats. Muni de miroirs de moins de 1/2 mètre carré, 
ils portaient trois litres do vin à l'ébullition en une demi-
heure, et donnaient une eau-de-vie line, franche de tout 
mauvais goût. Cette eau-de-vie, soumise une seconde fois à la 
distillation dans le même appareil, prenait toutes les qualités 
d'une bonne liqueur de table. 

« Mon but principal était de construire, pour l'Exposition 
universelle de 1878. le plus grand miroir du monde, et d'en 
étudier les effets au soleil de Paris, en attendant l'occasion de 
l'expérimenter sous un ciel plus propice. Parfaitement se
condé dans ma tâche par un jeune et habile ingénieur, M. Abel 
Pifre, j 'ai pu, .malgré les accidents inséparables d'une cons
truction nouvelle de cette importance, installer définitive
ment, le 1°' septembre, un récepteur solaire dont le miroi-
présente une ouverture d'environ 20 mètres carrés. Il porte 
à son foyer une chaudière de fer, pesant, avec ses accessoires, 
200 kilogrammes, haute de 2 m.. 50, et dont la capacité est 
de 100 litres, savoir : 30 pour la chambre de vapeur et 70 
pour le liquide à vaporiser. Un mécanisme spécial permet 
d'orienter immédiatement l'appareil pour chaque latitude, 
puis de le faire tourner de l'orient à l'occident, afin de le 
diriger constamment vers le soleil. Un enfant suffit pour celte 
dernière tâche, le miroir étant équilibré par un contre
poids. 

« Le récepteur solaire du Trocadéro a fonctionné le 2 sep
tembre pour la première fois. 11 a porté, en une demi-heure, 
70 litres d'eau a l 'ébullition; le manomètre, malgré quelques 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fuites de vapeur, a fini par accuser près de 6 a tmosphères do 
press ion . 

« Le 12 s eptembre , m a l g r é le passage de que lques nuages 
sur le solei l , la chaudière monta i t plus rapidement en pres
s i o n ; la vapeur permettait d'al imenter la chaudière a l'aide 
d'un injecteur, sans affaiblir no tab lement la press ion . 

« Enfin, le 22 septembre , par un solei l cont inu, quoique 
l é g è r e m e n t voi lé , j'ai pu pousser la press ion dans la chau
dière jusqu'à 6 " l m , 2 , et j 'eusse cer ta inement atteint une pres
s ion plus considérable si le sole i l ne se fut complètement 
couvert . Ce m ô m e jour , j'ai pu faire marcher , sous une pres
sion constante de trois a tmosphères , u n e p o m p e Tangye 
é levant de 1500 à 1800 l i tres d'eau par h e u r e à la hauteur de 
2 mètres . 

« Le 29 septembre, le sole i l s 'étant d é g a g é des n u a g e s vers 
11 h . 30 m . , j 'avais 75 l i tres d'eau en ébul l i t ion à mid i ; la 
t ens ion de la vapeur s'est é levée g r a d u e l l e m e n t de 1 à 7 at
mosphères , l imite du m a n o m è t r e , dans l ' interval le de deux 
heures , malgré l ' interposit ion de que lques vapeurs passa
gères . J'ai pu r e c o m m e n c e r l 'expérience du 22 septembre, 
puis diriger la vapeur dans u n appareil Carré, ce qui m'a 
p e r m i s d'obtenir un bloc de g lace . » 

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

c h a i n ce t te s o u r c e i n é p u i s a b l e de c h a l e u r n e so i t e m 

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

6 

Les horloges pneumatiques de Vienne. 

L e s horloges pneumatiques f i g u r a i e n t , a u C h a m p d e 

M a r s , d a n s l ' e x p o s i t i o n d e M . B o u r d o n , c o n s a c r é e à l 'hor 

l o g e r i e . O n l e s t r o u v a i t é g a l e m e n t d a n s l ' E x p o s i t i o n au

t r i c h i e n n e . 

L e s horloges pneumatiques s o n t d e s h o r l o g e s m u e s 

s i m u l t a n é m e n t , au m o y e n d e l 'a ir c o m p r i m é , par u n e 

h o r l o g e - t y p e . Ce s y s t è m e a é té i n s t a l l é e n 1878 e n diffé

r e n t s q u a r t i e r s d e la v i l l e de T i e n n e ( A u t r i c h e ) . N o u s 
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donnerons que lques détai ls sur son mécanisme et son 
fonctionnement. 

L 'hor loger ie p n e u m a t i q u e , r écemmen t établie à Vienne , 
est venue r é soudre le p r o b l è m e , depu i s l ong temps che r 
ché, de d i s t r ibue r en différents po in t s d 'une ville les ind i 
cations du t e m p s , comme on d i s t r ibue l 'eau et la lumière , 
au moyen d 'une canal i sa t ion sou te r ra ine . Fa i r e mouvoir 
.un nombre dé t e rminé d 'hor loges au moyen d 'un a p p a 
reil normal u n i q u e , tel a été, en effet, le p r o b l è m e , auss i 
hardi que difficile, q u e s 'é taient posé depu i s long temps 
beaucoup de mécanic iens . 

L'électricité a d ' abord pe rmis de réal iser cette idée. 
Depuis une dizaine d ' années , dans p lu s i eu r s gares de 
chemins de fer , dans les h ô t e l s , les fabr iques , dans 
certaines vil les, telles que Francfor t , L e i p z i g , Ber l in , 
Bruxelles, Genève, Lyon , M u l h o u s e , Marse i l l e , ainsi que 
dans diverses villes d 'Angleterre et d 'Amér ique , des h o r 
loges électr iques fonct ionnent ; en d 'aut res t e rmes , une 
horloge-type, grâce à des conducteurs é lectr iques , répète 
son heure et sa m i n u t e s u r u n certain n o m b r e de cadrans 
distribués en différentes par t i es de la ville. 

Mais les hor loges é lectr iques sont sujettes à u n grand 
nombre d ' inconvénients qu i t i ennent sur tou t aux per 
turbations qu 'e l les sub i s sen t de la par t des influences 
atmosphériques. L 'expér ience a démont ré qu 'on ne p o u 
vait' compter s u r u n e g rande régu la r i t é avec ces appa
reils, et qu ' i l fallait songer à u n au t r e moyen ' de r é 
soudre le p rob lème de la t r ansmiss ion de l 'heure à un 
certain nombre de cadrans d 'hor loges d is tants les u n s des 
autres. 

Un mécanicien cons t ruc teur , M . Mayerhofer , est pa r 
venú à créer, au moyen d 'une canalisat ion souter ra ine 
d'air comprimé, l eque l agit comme moteu r des a igui l les 
des cadrans, des horloges pneumatiques qui ne sont su 
jettes à aucune p e r t u r b a t i o n de la par t des agents atmo
sphériques. 

Les premières hor loges mues pa r l 'air comprimé fu-
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r ea t i n s t i l l é e s d a n s les rue s de Vienne au mois de l é 
vr ier 1877. Le p e n d u l e de l ' ho r loge - type donnan t l ' im
puls ion aux a igui l les d 'un certain n o m b r e de cadrans,-
avait la l o n g u e u r de 994,07 mi l l imè t re s , correspondant 
au mér id ien géog raph ique d 'Au t r i che . I l faisait fonction
ne r u n échappement , qu i c o m m u n i q u a i t , pa r l ' in termé
diaire d 'un réseau de tuyaux p le ins d 'a ir compr imé , avec 
u n ce r ta in n o m b r e d 'hor loges secondai res , lesquelles re
cevaient a insi u n m o u v e m e n t s imu l t ané t r ansmis par 
l 'a ir c o m p r i m é . L ' h e u r e était donc d i s t r ibuée p a r ce moyen 
à différentes hor loges pa r une disposi t ion analogue à 
celle d ' une d i s t r ibu t ion d 'eau ou de gaz. 

Le bon résu l t a t fourni p a r ce p r e m i e r essai , fait avec 
u n pet i t n o m b r e de cad rans , fit dés i re r que le réseau sou
ter ra in embrassâ t u n p lu s g rand n o m b r e d 'hor loges , et 
l 'on pa rv in t , pa r les moyens que nous décr i rons tout à 
l ' heu re , à é tab l i r des hor loges à air compr imé sur une 
sér ie de cadrans d isposés le long de la voie p u b l i q u e . Il 
est p robab l e que ce m ê m e sys tème sera b ientô t appl iqué 
à des cadrans placés à l 'extér ieur des maisons , et que les 
cons t ruc t ions nouvel les seront pou rvues d 'hor loges sem
b l ab l e s . 

Les horloges pneumatiques é tab l ies dans les rues de 
Vienne reçoivent toutes l ' impu l s ion de l ' appare i l normal 
s i tué dans la station centrale, qu i est l u i -même di rec te
men t en communica t ion avec l 'Observa to i re , p o u r rece 
voir l ' heure exacte, co r respondan t au mér id ien géogra
p h i q u e de V i e n n e . 

Voici comment l ' ho r loge - type de la s tat ion centrale 
t r ansme t son p r o p r e m o u v e m e n t aux cadrans répar t i s 
dans la vil le, pa r l ' i n t e rméd ia i r e de l 'a ir compr imé con
tenu dans une cana l i sa t ion s o u t e r r a i n e . 

L e ' p e n d u l e de la. station centrale compr ime l 'air des 
tuyaux de la canal i sa t ion . Devant chaque cadran placé à 
d is tance de l ' h o r l o g e - t y p e , l ' a i r , q u a n d il est compr imé , 
pousse u n p i s ton a jus té dans u n cyl indre r emp l i de 
m e r c u r e . De p i s ton ainsi an imé d 'un m o u v e m e n t rec t i -
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ligne alternatif, t r ansme t , au moyen d 'un pe t i t levier, la 
même impuls ion à la roue des h e u r e s et à celle des 
minutes du c a d r a n . On p e u t in te rca le r sans g rands frais 
nn grand n o m b r e d 'hor loges d a n s le réseau , le méca 
nisme ne se composant que de la roue des heu res , de la 
roue des m i n u t e s , du levier et du cyl indre avec son 
piston. 

C'est u n e canalisat ion d 'air compr imé qu i s e r t , d i sons -
nous, à t r ansme t t r e l 'action motr ice du pendu le - type à 
tous les cadrans du réseau . M a i s comment l 'air c o m 
primé est- i l p rodu i t , p u i s emmagas iné dans ces con
duites? 

Dans la rue de W i p p h i n g sont é tabl i s deux réservoirs 
cylindriques, à l ' in tér ieur desquels u n e mach ine à vapeur 
comprime de l 'a i r . Chacun de ces réservoi rs est de la 
capacité de 4 m è t r e s de h a u t e u r , su r 1",5 de d i amèt re . 
Dans le p remie r réservoir , la press ion varie en t re 2 et 4 
atmosphères ; dans le second, elle est m a i n t e n u e à u n e 
demi-atmosphère seu lemen t . D u second réservoir l 'air 
comprimé passe dans le réseau , et u n t i roir règle l 'ou
verture par laquelle i l s 'écoule. Au bou t de que lques 
secondes, le t i roir ferme l 'orifice, et l 'a i r , lancé à la 
pression d 'une demi -a tmosphè re , revient dans le p r e m i e r 
réservoir, p a r u n robinet à t ro is ouver tures , après avoir 
actionné les cadrans des hor loges secondaires . 

Tour que l 'air c o m p r i m é envoyé d a n s le r é seau ne dé
passe pas la p ress ion d 'une demi -a tmosphè re , on le fait 
arriver, avant qu ' i l pénè t re d a n s le r é seau , dans u n pet i t 
réservoir remplisseur, lequel consiste en u n cyl indre 
contenant du m e r c u r e dans sa pa r t i e in fé r ieure . Un flot
teur en fer, p o u r v u d 'une t ige ver t ica le , r èg le l 'ouver
ture du rob ine t d ' écou lement . Le cylindre remplisseur 
ne peut, grâce à ce f lotteur, envoyer d a n s le réservoir 
moteur que de l 'air à u n e d e m i - a t m o s p h è r e , quel le que 
soit la press ion dans les p r e m i e r s rése rvo i r s . 

Enfin, p o u r que l 'air compr imé qu i doit circuler d a n s 
le réseau, soit exempt de vapeur d 'eau, on le fait passe r , 
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au sort i r du réservoir remplisseur, dans deux cylindres 
dessicmteurs, r empl i s de chaux, qu i absorben t toute l 'hu
mid i t é que l 'air peu t renfermer , et qui ne la issent ainsi 
arr iver dans le réseau que do l 'a ir ab so lumen t sec. 

Les dé rangemen t s qui peuvent surveni r dans le j eu des 
apparei ls sont s ignalés par des appare i l s é lec t r iques spé
ciaux. Il est imposs ib le que l 'un que lconque des organes 
en fonction p r e n n e u n e au t re pos i t ion que la position 
normale , sans que la p e r t u r b a t i o n qu i en résu l te soit 
aussi tôt s ignalée au toma t iquemen t au pos te central par 
le fil é lec t r ique . E t p o u r que l ' employé chargé de la sur
veillance de l ' apparei l central soit informé immédia tement 
du iiou de l 'accident , on a disposé à la station centrale 
un tab leau , ana logue à celui des t é l ég raphes d'hôtel, 
qui fait connaî t re le point d 'où l ' aver t i ssement est par t i . 

Les conduites qu i composent le réseau sou te r ra in d'air 
compr imé , sont des tuyaux de p l o m b , en tourés de b r i 
ques , p o u r les préserver . 

Des hor loges p n e u m a t i q u e s , const ru i tes d 'après le 
sys tème que nous venons de décr i re , ont été installées 
dans les rues et devant les p r inc ipaux édifices de Vienne, 
à savoir : su r les candélabres du Scho t t en r ing , du Hof, 
du Her rengasse , d e l à rue W i p p h i n g , du pala is impér ia l , 
du. pala is du pr ince de L ich tens te in , de la rue de la 
B a n q u e , à la Bourse et au Té l ég raphe . 

La Société au t r i ch ienne qui a réal isé cette in téressante 
création, a fait fonctionner à l 'Exposi t ion de Pa r i s des 
horloges pneumatiques, qui donna ien t l ' heure dans la 
galer ie d 'hor loger ie . 

I l para î t que la ville de Bruxel les a décidé de r em
placer ses hor loges é lec t r iques pa r des hor loges p n e u 
mat iques du sys tème aut r ich ien . La supér ior i t é du sys
tème p n e u m a t i q u e sur le sys tème électr ique est, en 
effet, évidente . Les hor loges p n e u m a t i q u e s donnent 
exactement l ' heu re ; elles ne sont pas influencées, comme 
les hor loges é lec t r iques , pa r l 'électrici té a tmosphé r ique , 

o t la s impl ic i té de leur méGanisme p e r m e t de les établir 
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chacune à u n p r ix de beaucoup inférieur à celui des 
horloges o rd ina i res . 

7 

Un nouveau moteur utilisant l'effet du vide atmosphérique. 

Un ingén ieur des É t a t s - U n i s , M . R e g g e , a imag iné 
un nouveau m o t e u r basé su r le déplacement du centre 
DN gravité d'unes, masse pesan te , sous l ' influence de la 
chaleur. 

Trois systèmes bascu lan t s pivotant sur l eu r cen t re , 
terminés pa r des réservoirs cyl indr iques tournés en sens 
inverse et fermés h e r m é t i q u e m e n t const i tuent essent ie l 
lement ce cur ieux appare i l . Ces sys tèmes ont tous la 
forme de la le t t re Z . Les ba r re s t e rmina les s imulan t les 
réservoirs sont rel iées par un tube q u e représen te l ' au t re 
branche de la l e t t r e . 

Ce système étant placé dans une posi t ion vertid&le, on 
remplit d 'abord le réservoir du b a s , l ' au t re est vide. Ce 
vide a été ob tenu en met tan t u n p e u d'alcool dans le vase 
et faisant boui l l i r cet alcool, avant de le fermer. 

La rotat ion des trois sys tèmes s'effectue su r u n axe 
central, de telle sorte que les réservoirs qu i se suivent , 
forment deux arcs de cercle, en const i tuant avec leurs 
conduits croisés , au poin t d 'a r t icu la t ion , deux ssc teurs 
de 45 degrés envi ron. Dn taquet adapté à chaque réservoir 
vient bu ter contre u n ressor t et a r rê te r le sys tème dans 
uneposition d é t e r m i n é e , L e s tubes de l iaison sont m u n i s , 
vers le collier d 'a r t icu la t ion , d ' un cl iquet appuyan t su r 
une roue à rochet s i tuée de l 'autro côté, lequel , en l ' en -
trainant par le mouvemen t i m p r i m é , lui fait parcour i r 
un arc do . 135 degrés environ. Sur l 'axe de cette roue 
s'en trouve u n e au t re reliée à des rouages à ba r re t t e s , 
ce qui t ransforme «n mouvemen t c i rcula i re cont inu le 
mouvement saccadé produi t par les sys tèmes bascu lan t s . 
l Tn volant régu la r i se le mouvement circulaire . 

L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . XXIR. — 1 0 
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Uns source do cna lou r , une l ampe à alcool par 
exemple , se t rouve su r u n suppor t au -des sous de celui 
des réservoirs infér ieurs occupant Je po in t le p lu s haut 
de l 'arc qu ' i l s forment . La chaleur du foyer dé termine un 
d é g a g e m e n t de vapeur , laquel le p resse le l iqu ide et le 
fait m o n t e r dans le réservoir supé r i eu r correspondant . 
Celui-ci s 'étant éloigné de la ver t icale , acquier t bientôt 
u n po ids suffisant p o u r en t ra îne r le sys tème, malgré le 
cl iquet de re tenue qu i le main t ien t a u - d e s s u s de la 
l a m p e . E n t o m b a n t , le sys tème donne comme u n coup 
de m a r t e a u sur les réservoirs infér ieurs , lesquels avancent 
assez p o u r q u ' u n nouveau réservoir se t rouve à portée do 
la l ampe p o u r p r o d u i r e , en une ou doux secondes, le 
m ê m e effet que le p r e m i e r , et ainsi de su i te . 

U n parei l sys tème ne peu t a s s u r é m e n t développer 
q u ' u n e force médiocre . Ma i s il est basé sur u n principe 
assez ingén ieux , au point de vue scientif ique, pour que 
nous ayons cru devoir le s igna le r . Il fourni t un travail 
suffisant p o u r mot t re en marche des mach ines à coudre, 
des t o u r s , etc . 

8 

Les c h u t e s d u N i a g a r a ; essai de s u b s t i t u t i o n , fait à Buffalo, de l'air 
c o m p r i m é à la p u i s s a n c e de la v a p e u r c o m m e force m o t r i c e . 

U n e série d 'expér iences ont été faites, en 1877, pour 
chercher à t r a n s m e t t r e , au moyen de l ' a i r comprimé, 
l ' immense pouvoir h y d r a u l i q u e des chu tes du Niagara, 
j u s q u ' à la ville de Buffalo, à l ' embouchure du lac Er ié , 
c ' e s t -à -d i re à u n e dis tance de 35 k i lomèt res . 

Ces expériences ayant r éuss i , une compagnie s'est 
formée, en 1878, p o u r l 'exploitation de cette force n a t u 
re l l e . 

La par t ie p r inc ipa le du mécan i sme h y d r a u l i q u e sera 
instal lée au-dessous de la chii te, dans le voisinage du 
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lieu désigné sous le nom do Voile de la fiancée. Le res te 
sera placé sur la r ive , d i rec tement au -des sus de la chute 
d'eau. 

Ce mécanisme, fort s imple , se rédui t à d ' immenses 
cylindres dans lesquels l 'a ir est c o m p r i m é pa r les chutes 
d'eau. L a chute vert icale p o u r la compress ion de l 'air 
dans les réservoirs n 'a pas mo ins de 65 m è t r e s . De 
grandes soupapes at tachées aux cyl indres en laissent 
échapper l 'eau, après qu 'e l l e a p rodu i t la compress ion de 
l 'air. 

On espère remplacer la vapeur p a r l 'a ir compr imé 
dans toutes les us ines de Buffalo. N o u s ne savons si cet 
espoir se réa l i se ra , car depu i s b ien l o n g t e m p s on essaye 
de subs t i tuer l 'air compr imé à la vapeur comme force 
motrice, et on n 'es t j amais arr ivé à aucun résul ta t p r a 
tique. On saura b ien tô t si la nouvelle tenta t ive pour l ' u t i 
lisation de l 'air comprimé sera p lu s h e u r e u s e que tou tes 
celles qui l 'ont précédée . 

9 

L'électricité a p p l i q u é e à l ' a l l u m a g e d e s b e c s de g a z . — Cur ieuses 
d ispos i t ions du s y s t è m e é l e c t r i q u e e x p é r i m e n t é à Londres . 

Une compagnie du gaz a fait à Lond re s l 'essai d 'un 
nouveau procédé, dû à u n ingén ieu r , M . F ix , pour a l lumer 
et éteindre i n s t an t anémen t u n g r a n d n o m b r e de becs de 
gaz d 'éc la i rage , au moyen de l 'é lectr ici té . Les courants 
électriques ouvrent les becs , a l l u m e n t le gaz et ferment les 
becs. U n fil est disposé le long d 'une file de becs de gaz 
et mis ensui te on communica t ion avec le sol . On peu t 
également re l ier le fil à u n circuit de becs , et, sans le 
faire c o m m u n i q u e r avec le sol, le faire revenir à son 
point de dépa r t , p o u r fermer le c i rcui t . Cette sorte de 
station électr ique est pourvue d ' un appare i l m a g n é t o -
électrique. L 'employé qu i se t rouve à cette s ta t ion Cûm-
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m a n d e p l u s i e u r s c i rcui ts , dont chacun est formé d'à peu 
p r è s 300 b e c s . 

D a n s les expériences qu i ont été faites à L o n d r e s , une 
seu le l i gne de fil, d 'un demi -mi l l e de l o n g u e u r , a été 
d isposée en zigzag, le long d 'une série de 23 becs . Le fil 
t raversai t l 'a ir , su spendu aux poteaux des l an te rnes à gaz, 
et a t taché aux cons t ruc t ions qu i se rencon t ra ien t sur le 
trajet . On avait eu seu lement la p récau t ion de l'isoler 
aux poin ts où i l aura i t p u se t rouver en contact avec des 
corps conduc teu r s . 

Le cur ieux appare i l mécanique qu i ser t à a l lumer 
chaque bec , est renfermé dans une pet i te boî te circulaire. 
Voici les d isposi t ions de cet appare i l . 

Une soupape ou rob ine t , m û pa r u n levier, laisse arriver 
le gaz, et l ' a r rê te p a r le moyen suivant : Deux pièces 
fixées su r la par t ie supér ieure d ' un a i m a n t p e r m a n e n t en 
fer à cheval por té su r ùn poin t fixe c o m m a n d e n t le levier 
qu i doit faire arr iver le gaz ou l ' a r rê ter . L ' a iman t est 
mobi le hor izonta lement , et l 'une des deux pièces fixées 
su r ce m ê m e a imant fait aller le levier en avant ou en 
a r r i è re , su r un pet i t espace. Ce mouvemen t dans u n sens 
ou dans l ' au t re ouvre ou ferme le passage du gaz. L 'a i 
m a n t se m e u t en ver tu d 'un c h a n g e m e n t dans la polar i té 
d ' u n é lec t ro-a imant formé d 'un faisceau de fils de fer 
doux dans u n e b o b i n e ; su ivant le sens du courant , ia 
polar i té du fer doux est changée , et fait t ou rne r l 'a imant 
p e r m a n e n t dans u n sens ou dans u n a u t r e . Le courant 
est condui t de la mach ine magné to -é l ec t r i que , placée à la 
s ta t ion , pa r u n fil qu i c o m m u n i q u e , comme nous l 'avons 
d i t , avec tous les becs . 

S u p p o s o n s que le courant soit d isposé de maniè re à 
•ouvrir le passage au gaz. L 'opéra teur t r ansme t dans le fil 
une forte décharge p rodu i t e pa r un condensa teur animé 
d ' une force électro-motrice do p lus ieurs mi l l ie rs d 'uni tés , 
au moyen d 'une bob ine d ' induct ion . Au tou r de l 'hélice 
p r ima i re est enroulée u n e hél ice secondai re , composée 
d 'un fil fin beaucoup p lu s long . La décharge du conden-
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sateur p rodui t un courant secondaire dans le fil, lequel 
fait jaillir u n e pet i te ét incelle j u s t e au-dessus du bec d'où 
se dégage le gaz. La décharge qu i passe dans le fil p r i 
maire p rodui t le m ê m e effet s i m u l t a n é m e n t dans le fil 
secondaire, p o u r tous les be^s du circuit ; en sorte que 
le passage du gaz é tan touver t , tous les becs sont a l lumés 
en même t e m p s . 

Si le p remie r et le de rn i e r bec du circuit peuvent être 
vus de la s ta t ion , la cont inui té du circuit est prouvée à 
l 'employé pa r la lumiè re de ces deux becs . 

Quand il s 'agit d ' é te indre les becs , on fait passer un 
courant inverse p a r le fil p r i m a i r e ; ce courant fait tourner 
l 'aimant p e r m a n e n t et ferme le passage du gaz, pa r le 
mécanisme expl iqué p lu s haut . 

On se souvient sans doute q u e , dans les soirées de 
Rober t -Houd in ou d 'Hami l ton , les boug ies s ' a l lumaient 
.toutes i n s t a n t a n é m e n t et a u t o m a t i q u e m e n t , su r l 'ordre 
du pres t id ig i ta teur . On ne connaissai t pas le mécan i sme 
de ce joli tour de p h y s i q u e . On pensai t seu lement q u ' u n 
courant é lec t r ique en faisait les frais. Le sys tème qu i 
vient d 'ê t re expér imenté à L o n d r e s p o u r l ' a l lumage au
tomatique des becs de gaz par l 'électricité nous dévoile 
ce mystère . 

1 0 

La ventilation du bât iment le Calvados appliquée à d'autres navire*. 

Sur le r appor t d 'une commiss ion de l 'Académie des 
sciences, M . le l i eu tenan t Ber t in a ob tenu , en 1 8 7 6 , le 
prix Plumey p o u r ses Études sur la ventilation du bâti

ment de transport le Calvados. 

Le sys tème adopté pa r le l i eu tenant Be r l i n p o u r la 
ventilation d u Calvados se réduisa i t au seul emploi 
des effets d 'appel , dé te rminés , soit pa r la chaleur p e r 
due des cheminées des mach ines , soit pa r celle des foyers 
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auxi l ia i res qu 'on peu t a l lumer en rade ou en marche. 
Les excellents r é su l t a t s qu ' a donnés ce sys tème de ven
t i la t ion ont engagé le min i s t r e de la m a r i n e à faire appl i 
que r des d ispos i t ions ana logues à qua t r e de nos grands 
b â t i m e n t s à vapeur , YAnnafnite, le Mytho, le Shamrock 

et le Tonkin. 

Des essais de ce sys tème de vent i la t ion ont été faits 
p r éa l ab l emen t à Cherbourg et dans la traversée entre ce 
por t et celui de Tou lon . Les disposi t ions p r i ses pour as
s u r e r à l ' équ ipage , et s u r t o u t aux ma lades r é u n i s dans 
u n hôpi ta l ins ta l lé au cent re du nav i re , u n renouvel le 
men t d 'air a b o n d a n t , é taient les m ê m e s que celles que le 
l i eu tenant Ber t in avait réal isées su r le Calvados, et voici 
le r é su l t a t de ces expér iences . 

Après t rois h e u r e s de m a r c h e , le vo lume d'air évacué, 
sous la seule action de la cha leur donnée p a r les che
m i n é e s , s 'élevait à p l u s de 30 000 mèt res cubes par ' 
h e u r e , et p o u r r a i t , en marche con t inue , a t te indre 40 000 
mè t r e s cubes . Los p ropor t ions adoptées assura ien t le r e 
nouve l lement complet de l 'a ir de la salle consacrée à 
l 'hôpi ta l , hu i t fois p a r heure environ, ce q u i compensait 
l a r g e m e n t l ' ex iguï té du local et les inconvénien ts de la 
présence des ma lades . 

On pour ra i t t i r e r pa r t i des ' d isposi t ions qu i viennent 
d 'ê t re adoptées sur ces g r a n d s b â t i m e n t s , p o u r le t r a n s 
p o r t économique des chevaux que p l u s i e u r s a rmateurs 
commencen t à faire venir des r iches pâ tu r ages des p a m 
pas de la r épub l ique A r g e n t i n e , et p o u r le t r anspor t du 
béta i l vivant que les cu l t iva teurs de l 'Amér ique du Sud 
expédient en E u r o p e , gen re de commerce qu i prend 
d'assez g r a n d e s p ropor t ions depuis que lques années . 
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L'embrayeur électrique appliqué 'aux machines à vapeur, 
par M. Aug. Trêve. 

Le nom de M . le commandan t A u g . Trêve est connu 
aujourd'hui de tous les phys ic iens et de tous les m a r i n s , 
car ce nom a été déjà at taché à u n g rand n o m b r e de t r a 
vaux pleins d ' in térêt qui concernent l 'appl icat ion de 
l'électricité aux usages de la navigat ion. M . A u g . Trêve 
a réalisé, en 1878, une applicat ion nouvelle de l ' é lec t r i 
cité, qu i . est appelée à r endre de g r a n d s services à la 
marine mi l i ta i re . 

Le problème que M . A u g . Trêve a voulu résoudre , 
avec le concours de M . D u m o u l i n - F r o m e n t , occupait d e 
puis long temps les officiers de m a r i n e . I l s 'agissait de 
permettre aux c o m m a n d a n t s des p lus g rands navires cui
rassés de d i r ige r eux-mêmes l e u r s machines du haut de 
leur passerel le , ou de tout au t re point du navire , sans 
intermédiaire. Ce résu l ta t , si ut i le à obtenir , sur tout 
pour les combats , est u n fait ma in t enan t acquis . 

M. Aug . Trêve fait usage d 'un embrayeur électrique 
pour commander la valve d ' admiss ion de la vapeur 
dans les g r a n d s cyl indres des mach ines à vapeur q u i 
actionnent le nav i re . U n appare i l de ce genre est é tab l i 
à bord du croiseur le Desaix, do tel le sorte que le c o m 
mandant, placé s u r la passere l le , p e u t , au moyen de deux 
simples leviers de contact é lec t r ique , fairo p r end re i n 
stantanément à la mach ine la vitesse q u ' i l j u g e nécessaire . 
Une seconde à pe ine suffit p o u r a r rê te r la machine de 
450 chevaux d u Desaix lancée à toute vi tesse. 

"Voici ce q u i const i tue essent ie l lement Vembrayeur 
électrique dont M . A u g . Trêve fait usage : 

Un manchon por t an t 4 é lec t ro -a imants est claveté l i 
brement su r u n a rbre dont la rotat ion éventuelle d é t e r -
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mine le mouvemen t de la valve d 'admiss ion de vapeur. 
Cet a rbre por te deux poul ies folles en fer doux, mises par 
l ' a rb re des t i roirs en m o u v e m e n t contraire l ' une de l 'au
t r e , au moyen de courroies croisées. Supposons que la 
machine donne 60 tours de l ' a rbre de l 'hélice par mi 
nu te , les deux poul ies folles en donneron t au tan t . Si 
le courant passe dans les é lec t ro-a imants , l 'une des pou
l ies est a t t i rée et devient solidaire du manchon . Or, cette 
poul ie t ou rnan t avec u n e vitesse de 60 tou r s , le manchon 
en fait au tan t et la ro ta t ion de l ' a rbre qu i a por té ce 
manchon en t ra îne la fe rmeture d u reg is t re de la vapeur. 
Si le courant passe dans les au t re s é lec t ro-a imants en 
regard de l ' au t re poul ie , l'effet inverse a l ieu. Ains i , deux 
s imples contacts é lec t r iques suffisent p o u r manœuvrer 
les p lu s g randes forces, à quoique distance que ce soit. 

Nous avons admis , p o u r p lu s de c lar té , que les poulies 
folles en t ra înées par l ' a rb re des t i roirs du cyl indre à va
p e u r et cet a rb re l u i -même donnent u n même n o m 
b r e de tours . I l n ' en est pas ainsi sur le Desaix. 
M . Trêve a adopté p o u r la g r a n d e u r de ces poul ies un 
r appor t de rayon de 1 à 4 , de sorte que q u a n d l 'arbre 
des t i ro i rs ne donne que 20 tours ( m i n i m u m ) , l es pou 
lies folles en d o n n e n t 80 à la m i n u t e . Cette vitesse suffit 
p o u r dé t e rmine r les r ap ides m o u v e m e n t s de regis t res dont 
il a été ques t ion . 

Une pi le de 4 é léments de L a u r i e r est p lus que suffi
sante p o u r i m p r i m e r le mouvemen t . 

L e m é c a n i s m e é lec t r ique que nous venons de décrire 
p o u r r a recevoir d 'aut rus appl ica t ions . A b o r d des navi
res de g u e r r e , dans ;une mêlée , la place d ' un comman
dant qu i ne veut pas être aveuglé pa r la fumée des ca
n o n s , est dans la m â t u r e , et i l impor t e qu ' i l pu isse , 
a u t a n t que poss ib le , d i r ige r l u i - m ê m e son navi re , du 
poin t qu ' i l au ra choisi . Or, deux bou tons de contact 
é lect r ique pou r ron t toujours être t ranspor tés où l'on 
voudra . 

Lorsque le t emps devient mauva i s , la mer grossi t , 
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l'hélice émerge , la mach ine s'affole, ce qu i provoque 
des projections d 'eau, des paquets d 'eau, qu i ont souvent 
de graves conséquences . I l n 'y a q u ' u n moyen d'éviter 
ces projections d 'eau, c'est de r a l en t i r les a l lures de la 
machine. Ma i s il en résu l t e une pe r t e de t emps très fâ
cheuse, en t emps de gue r r e su r tou t , h'embrayeur élec
trique pe rme t t r a i t de faire rou te pa r tous les t e m p s , car 
de l 'arrière d u nav i re , d'où l 'on observe facilement les 
coups de tangage , on p o u r r a i t manœuvre r la machine et 
la faire passer i n s t a n t a n é m e n t du max imum au m i n i m u m 
de vitesse, su ivant les cas d ' i m m e r s i o n ou d 'émers ion de 
l'hélice. 

M. Trêve considère l ' emplo i du compteur de M . M a -
damet comme u n auxi l ia i re ind i spensab le dans les m a 
nœuvres dont nous venons de par le r . Ce n ' e s t pas tout , 
en effet, que de pouvoir changer à dis tance le rég ime 
d'une machine à vapeur , il faut encore savoir dans que l 
les limites on le change . Le compteur M a d a m e t est l ' in
strument pa r excellence p o u r faire connaî t re ces l imi tes 
au commandant du navire . 

Dans le journa l Y Electricité (5 octobre 1878), M . A u g . 
Trêve est en t ré , au sujet de l 'emploi de Yembrayeur 
électrique pendan t les combats sur mer , dans des consi 
dérations d 'un g rand in térê t , que nous recommandons à 
nos lecteurs . 

Le même art icle renferme u n e gravure représen tan t 
l'appareil, avec l 'explication de chaque organe . 

Les signaux électriques à cloches. 

La Compagnie d e P a r i s - L y o n - M é d i t e r r a n ê e a f a i t l 'essai 
en 1878 de s ignaux électr iques à ,cloches sur les sec
tions à voie u n i q u e de Guloz à Modane et des Arcs à 
Menton. 
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Ces s ignaux servent à annoncer s imul t anémen t au 
pe r sonne l des deux gares consécutives et aux agents de 
la voie en t re les deux gares , le dépar t de chaque t ra in , 
les d e m a n d e s de secours en cas d 'accident , la nécessité 
d ' a r rê te r u n ou p l u s i e u r s t r a ins en rou te , e tc . 

Chaque gare de pas sage est m u n i e de deux apparei ls à 
cloches, placés chacun à l 'une des deux extrémités du 
b â t i m e n t . U n couran t é lec t r ique p e r m a n e n t circule entre 
chaque g roupe de deux gares consécut ives, en passant 
p a r les postes r épa r t i s le long de la voie, no tamment 
d a n s les maisons des ga rde -ba r r i è r e s . 

Si l 'on i n t e r r o m p t et que l 'on ré tabl i sse ensui te dans nn 
poste que lconque le couran t é lec t r ique, on met s imulta
n é m e n t en m o u v e m e n t , dans le poste et dans chacun 
des au t r e s , u n mar t eau , qu i frappe sur la cloche corres
p o n d a n t e . L e s mar t eaux sont m i s en action au moyen 
d ' u n bou ton , su r lequel i l suffit d ' appuyer le doigt 
au tan t de fois qu ' on veut f rapper de coups de cloche, et 
en espaçant ces coups suivant certaines conventions qui 
en dé te rminen t la signification. 

Ains i , l o r squ ' un t ra in pair, c 'est-à-dire se dir igeant 
dans le sens de P a r i s , qu i t te u n e ga re , il est annoncé à la 
gare su ivante pa r six coups de cloche donnés deux par 
deux. Un t ra in impa i r , c 'es t -à-di re se d i r igeant du côté 
de l ' I ta l ie , est annoncé , à son dépar t d 'une gare , pa r neuf 
coups donnés t ro is pa r t ro i s . 

Les s ignaux é lec t r iques à cloches para issent dest inés à 
r end re de g r a n d s services s u r les sect ions à voie un ique . 
La Compagn ie de P a r i s - L y o n - M é d i t e r r a n é e a donc été 
b ien insp i rée d 'en faire l ' essa i . 

J u s q u ' à p ré sen t , les dépa r t s de t ra ins étaient annon
cés de gare à gare p a r le t é l é g r a p h e ; ma i s , u n e fois le 
t r a in pa r t i , i l était imposs ib l e de l ' a r rê ter en t re deux 
s ta t ions . Avec les s ignaux é lec t r iques à cloches, tout 
ga rde -ba r r i è r e p o u r r a m a i n t e n a n t , su r l 'avis d 'un chef 
de g a r e , a r r ê t e r u n t ra in en m a r c h e et éviter a insi de 
graves acc idents . 
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Détermination directe en mer de la route d'un navire. 

La ter r ib le ca tas t rophe de la T a m i s e qu i coûta la vie, au 
printemps de 1878, à 650 pe r sonnes , venant à la sui te de 
la perte du navire-école de la mar ine angla ise pa r u n abor 
dage en p le in j o u r , et p a r l a mer la p l u s t ranqui l l e , et 
suivant de p rès la per te d ' u n navire cui rassé de la mar ine 
allemande dans les mêmes eaux et pa r la même cause, a 
ramené l 'a t tent ion sur les moyens de reconnaî t re la mar 
che des nav i res . C'est à ce t i t re que n o u s r é sumerons u n e 
communication faite à l 'Académie dos sciences pa r 
M. Paye, en 1878, s u r les moyens de déterminer direc

tement en mer l'azimut de la route d'un navire. 

Depuis u n demi-s ièc le on n ' a cessé de d i re , et avec 
raison, que les bousso les m a r i n e s donnen t des ind ica
tions fautives, parce qu 'e l les sont influencées par le fer 
qui entre dans la construct ion des b â t i m e n t s . 

Parmi les moyens qu i ont été proposés pour se m e t 
tre à l 'abri de l ' influence du fer des navi res su r l 'a igui l le 
aimantée, il faut ci ter l ' i ngén ieuse . idée d ' en reg i s t re r de 
loin les indica t ions d 'une boussole qu i est por tée en mer 
sur un ba teau par t i cu l ie r , r emorqué par le navire , et qu i est 
ainsi tout à fait hors de l ' influence du fer de ce navi re . 
M. Paye a i m a g i n é ^ n e man iè re de perfect ionner cette 
méthode. 

On a voulu remédie r à l ' inconvénient de l ' influence 
du fer du navire pa r l ' emploi d ' a imants ou de masses de 
fer doux capables de dé t ru i r e les influences p e r t u r b a 
trices; mais on n 'es t arr ivé qu ' impar fa i t ement à la solu
tion dés i rée . 

On peu t ci ter comme exemple de l ' inut i l i té des ai
mants des t inés à contrebalancer l'effet du fer des con
structions mar ines , ce fait é t r ange que le Blenheim, 
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navire ang la i s , quand il a le cap à l 'est , p résen te 9 degrés 
de déviat iun si la cheminée d u navire est a l longée, et 
15° 45 ' quand elle est r en t rée . U n au t re navire en fer, le 
Vulcain, donne des résu l ta t s inverses . P o u r teni r compte 
des indica t ions de la boussole s u r des navires de ce 
gen re , il faut donc noter les pos i t ions de la cheminée. 

M . Faye a pensé que la bousso le possède toujours une 
propr ié té u t i l i sable , celle de ma in t en i r le navire dans une 
posi t ion constante p e n d a n t u n certain t e m p s , pourvu quo 
cette direct ion ait été dé te rminée par des procédés étran
gers au m a g n é t i s m e . 

Or l 'azimut de la l igne de loch peu t être déterminé 
a s t r o n o m i q u e m e n t . P o u r cela, on m e s u r e au eercle de 
réflexion ou au sextant l ' angle compris ent re le soleil et 
le sommet de la p lanche t te de la boussole qu i se trouve 
au -dessus de l 'eau, à u n e dis tance de trois cents mètres 
du navire , et l 'on note l ' heure de l 'observat ion. L 'angle au 
sextant rédui t à l 'horizon étant ajouté à l 'azimut du soleil, 
on obt ient celui d u poin t vers lequel le navire se dir ige. 

L e bâ t imen t sera m a i n t e n u dans cet azimut par le com
pas d u t imonie r , si cet azimut est convenable . Pour le 
changer , on po in te dans la nouvel le direct ion l 'alidade 
du pet i t cercle en cuivre iixé à l ' a r r i è re ; on laisse filer la 
corde du loch, lequel sert m o m e n t a n é m e n t de point de 
r e p è r e , et l 'on m a n œ u v r e p o u r la isser venir ce repère dans 
la di rect ion de l ' a l idade . On ma in t i end ra le cap sur le 
po in t ind iqué par la boussole , t an t qu 'on ne voudra pas 
changer de di rect ion. I l faudra seu lemen t modifier la m a 
nière de m a t e r le ba t eau de loch. L ' u n e des deux corde
le t tes infér ieures , po r t an t la chevi l le , doit être nouée à 
la l igne , l ' au t re doit seule por ter la chevil le. Une se
cousse du ba teau fait dégager la chevil let tc , et le loch est 
t ra îné pa r la t r anche . 

L 'opéra t ion p e u t s 'exécuter la n u i t , en r endan t vis i
ble le sommet de la p lanche t t e ver t icale du loch au 
moyen d 'une l an te rne ; on la issera couler doucement le 
ba t eau , au l ieu de le je ter à l 'eau. 
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Il est clair q u e ce procédé ne p o u r r a pas être mis en 
usage par u n t emps couver t ; mais une éclaircie p o u r r a 
être uti l isée pour faire une tab le de déviat ions absolues 
qu'on in terpolera et à laquel le on ajoutera les var ia t ions 
de la décl inaison, j u s q u ' a u momen t où l 'on p o u r r a r e 
prendre la mesure de l 'azimut de la rou te . 

1 4 

Les signaux de brouillard. — Résultat des expériences faites en 
Angleterre pour comparer les différents procédés qui [ont été pro
posés jusqu'à ce jour pour signaler la présence des navires en 
temps de brume. 

Le sinistre arr ivé en 1878 dans le por t du Havre , et l ' é 
trange collision de deux navi res cuirassés de la maTine 
allemande dans les eaux de la M a n c h e , ont appelé l 'at
TENTION sur les moyens qu i ont été proposés de s ignaler 
EN mer la présence des navi res . A ce t i tre et comme se 
rattachant ind i rec tement , mais u t i l ement , à cette grave 
question, nous ferons connaî t re les résul ta ts d 'une lon
gue série d 'expériences qu i ont été faites en Angle te r re , 
à South Fore land , pour FIXER la va leur comparat ive des 
différents procédés q u i ont été imaginés , ou qu i sont en 
USAGE pour effectuer ce q u e l 'on a n o m m é avec ra ison les 

signaux de brouillard. Le compte r e n d u de ces expér ien
CES a été donné par le professeur Tynda l l , dans u n m é 
MOIRE lu E N 1878 à la Société royale de Londres. 

Les signaux faits avec le canon-obus ie r ont été les pre
MIERS soumis à l ' expér ience , parce que ce système avait 
ÉTÉ le plus préconisé et qu ' i l est m ê m e adopté par l ' a m i 
RAUTÉ anglaise su r diverses côtes du R o y a u m e - U n i . 

Un obusier cour t , de 4 pouces 1/2, chargé de trois livres 
DE poudre, donne un son p lus in t ense qu 'une P I È C E l o n 
GUE de 18 pouces chargée du m ê m e poids de p o u d r e . La 
FORME du canon influence donc la force du S O N . On C O N 

STRUISIT un canon obusier devant p rodu i r e le maximum 
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de son, avec la charge de trois l ivres de poudre . Un ré 
flecteur mé ta l l i que p a r a b o l i q u e projeta i t le son vers la 
mer . Ce canon est cons t ru i t sur le p r inc ipe du revolver. 
I l po r t e u n e série de c h a m b r e s , que l 'on peut amener 
r a p i d e m e n t dans l 'axe de la pièce. L 'expér ience a justifié 
l 'u t i l i té de toutes ces d i spos i t ions . 

D a n s différents essais , on a mesuré la force des sons 
.p rodui t s par qua t r e espèces do p o u d r e : à grain lin, à 
gros g ra in , à. fusil à gros g r a i n , et poudre cailloux. On 
se servit d 'obus ie r s de 24 l ivres , cha rgés avec 4 livres 1/2 
de p o u d r e . Les onze observa teurs déc idèrent , à l 'unani
mi t é , q u e le son le p lu s in t ense était p rodu i t par la pou
dre à g ra in fin. 7 voix contre 4 décidèrent que la poudre 
à gros gra in venai t e n s u i t e ; celle à fusil à g ros grain 
venai t la t ro i s i ème . 

D'après M . Aboi , la combus t ion et l 'explosion du ful-
mi-coton sont p lu s rap ides que celles de la poudre or
d ina i re . I l était donc u t i le d 'essayer le fulmi-coton dans 
les pièces des t inées aux s ignaux de b rou i l l a rd . 

Des expériences comparat ives furent faites à Wooh 
wich. On compara u n e série de pe t i t s canons muni s de 
réf lecteurs , les u n s cy l indr iques , d ' au t re s coniques soupa-
rabo l iques , chargés de p o u d r e à g ra ins fins, avec le 
m ê m e poids de fulmi-coton. L e s m e m b r e s de la commis
sion r e c o n n u r e n t , à l ' unan imi t é , que le son obtenu dans 
ce de rn ie r cas était beaucoup p l u s i n t ense . M a l g r é l'éga
l i té de l eu r charge , les canons d o n n è r e n t des résultats 
très différents; a u c u n d 'eux n ' a t t e ign i t la puissance du 
canon chargé avec le fu lmi-co ton . 

Le réflecteur p a r a b o l i q u e spéc ia lement dest iné aux 
essais de s ignaux fut essayé à S h o e b u r y n e s s , et sa forme 
reconnue la me i l l eu re p o u r la t r ansmis s ion êt la réper
cussion des ondes sonores . . 

Après avoir essayé la pu i s sance et la por tée du son 
ob tenu pa r le canon chargé de fu lmi-coton, on essaya 
l'effet de sonori té ob tenu pa r le fulmi-coton détonant à 
l 'air l ib re . E n effet, d ' après les recherches de M . T y n -
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dall, on peu t obtenir des sons très pu i s san t s avec le ful
mi-coton ddtonant seul ou dans une fuséo. Le fulmi-co
ton, dans ces condi t ions , p rodui t des ébran lements s o n o 
res supér ieurs à ceux que donne le canon chargé du 
même fulmi-coton. Dans une de ces expériences, le r é 
flecteur fut br i sé par la force de l 'explosion. Les stat ions 
des observateurs étaient comprises dans u n angle de 70°, 
50° d 'un côté, 20° de l ' au t re de la l igne de t ir . Onze 
observateurs nota ient les dé tonat ions à bo rd de la Gala-
tée, dont la d is tance varia do 2 mil les 1/2 à 23 mi l les . 

Comme le renforcement du son dans une direction en
traîne sa suppress ion dans d 'aut res d i rec t ions , on ne fut 
pas étonné de r e m a r q u e r que , à u n e d is tance de 5 mil les 
1/4 du point d u t i r et dans u n e direction inclinée de 90" 
à peu près su r la l igne de t i r , le fulmi-coton dé tonant 
dans la fusée était supér ieur au nouveau canon, et qu ' en 
arrière de la s ta t ion, à 8 mèt res 1/2 et 13 mèt res , il lui 
était également supé r i eu r . 

Il est à r e m a r q u e r que l 'emploi du canon et d u réflec
teur "parabolique présen te plutôt des inconvénients que 
des avantages dans ' u n , p a y s de p romonto i res , entourés 
par la mer , où le son doit se p ropage r auss i loin en a r 
rière qu ' en avant de la s ta t ion . D a n s les p h a r e s , où l'on 
ne peut é tabl i r ni s i rène , n i sifflet à vapeur , la fusé_e 
de fulmi-coton p résen te des avantages réels pour les si
gnaux de brouillard. 

En r é s u m é , la commiss ion , p a r m i les disposi t ions p r o 
posées, considère la fusée au fulmi-coton comme la 
meilleure au point do vue de la s implici té et de l'efficacité. 

Sir Richard Coll inson avait eu l ' idée de placer u n d i s 
que ou u n court cyl indre de fulmi-coton à l 'extrémité 
d'une fusée ord ina i re dont la force ascensionnel le p o u r 
rait élever cette charge à 1000 p ieds de h a u t . À cette 
distance, l 'explosion d 'une amorce fu lminante a l lumée 
par la fusée ferait détoner le fulmi-coton, et le son se 
propagerai t dans tous les sens , sur m e r et sur te r re . Le 
système proposé par sir Collinson a été soumis à l 'expé-
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r ience , et le résul ta t des essais a été que le sonjest por té , 
avec cette fusée, à 8 mi l les 1/2 de d is tance , dans des d i 
rect ions d i amé t ra l emen t opposées , eu égard à la station. 

On t rouva , d a n s d ' au t res essais , que les explosions à 
u n e g rande h a u t e u r é ta ient u n peu p lu s fortes que colles 
p rodu i t e s p r é s du sol. 

Beaucoup d 'expériences semblab les ont été faites et ont 
donné des r é su l t a t s ana logues . N o u s d i rons , pa r exemple, 
q u ' u n obusier chargé de 3 l ivres de p o u d r e , donna un 
son b ien infér ieur en por tée et en pu i s sance à celui que 
donnaien t des fusées de 12, 8 et 4 onces. 

L a sirène s'est mon t rée éga lemen t inférieure aux 
fusées. 

A une distance de 1 mi l le 1/4, le canon de 18 l ivres, 
caché pa r les rochers , n e se faisait p l u s en t endre tandis 
q u e les fusées de 4 onces , qu i res ta ien t en vue , donnaient 
un son p u i s s a n t . 

C'est d 'après ces l ongues recherches q u e l 'Amirauté 
angla ise a décidé, en 1878, l ' adopt ion des fusées a u f u l m i -
coton, comme s igna l n a u t i q u e . La m a r i n e angla ise pos 
sède donc au jourd 'hu i un s igna l t rès pu i s san t , écono
m i q u e et facile à employer . On p o u r r a l 'u t i l i ser dans les 
pha res fixes et f lot tants , et m ê m e à bo rd des navi res . 

Le canon blindé. 

M . * K r û p p , d 'E i ssen , a appor té , en 1878, au canon de 
siège et de campagne u n e modification qu ' i l n 'es t pas 
sans intérêt de connaî t re . I l a revêtu le canon d 'une 
p laque de fer, dest inée à couvrir et à ab r i t e r les servants 
des p ièces . 

Le b l i n d a g e de fer qu i doit recouvrir la pièce et les ar
t i l l eurs , est i nva r i ab lement r éun i au canon, au moyen 
d 'un joint, à c rémai l lè re . Ce jo in t , qui est formé d 'une 
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sphère vissée à la bouche d u canon, peu t se mouvoir 
dans une coquille fixée au b l i n d a g e . Le canon est por té 
sur des roues , qu i se meuven t e l l es -mêmes sur un rail 
circulaire, dont le centre est le m ê m e que celui de la 
sphère vissée à la bouche d u canon. Cette disposi t ion 
rend tout recul imposs ib l e ; le canon, ma lg ré le t ir , 
conserve r i g o u r e u s e m e n t la pos i t ion qu i lui a été 
donnée. 

On a constaté q u ' a p r è s 203 coups t i rés avec u n canon 
de campagne de 87 mi l l imè t res , lançant u n projectile de 
7 k i logrammes , n i le canon, n i le b l i ndage , n i le jo in t 
n'avaient souffert; on pouvai t ouvri r et fermor la sphère 
qui se t rouve à la bouche du canon avec au t an t de facilité 
qu'avant l ' épreuve . 

L ' immobi l i té de la pièce était parfaite p e n d a n t le tir ; 
il était tout à fait i nu t i l e de la po in te r à chaque fois, et 
l'on put a t t e indre u n e rap id i té inus i t ée . On t i ra 60 coups 
en un quar t d ' h e u r e , et la cible fut a t te in te pa r les 60 
projectiles, q u o i q u ' o n n ' eû t po in té qu ' au d é b u t du t ir à 
une distance de 1600 m è t r e s . 

Le canon blindé r e n d r a de g rands services dan* l ' a r 
mement des p laces et dans les opéra t ions de siège. L ' e m 
brasure , po in t de mire ordinai re du t ir de l ' ennemi , serai t 
réduits à son m i n i m u m , pu i squ ' e l l e serai t égale seu le 
ment à la bouche m ê m e du canon. L ' emplacement néces 
saire à u n e pièce serai t cons idé rab lement d i m i n u é , à cause 
de l 'absence complète du r ecu l . On pour ra rédu i ra le 
nombre des servants des p ièces , et p o u r les ba t te r ies ca-
sematées on n ' a u r a p lu s à c ra indre la fumée qu i se p r o 
duit dans u n t i r r ap ide , cette fumée res tan t forcément au 
dehors de la p ièce . 

Le r appor t q u i cont ient le résu l ta t des expériences 
faites à E i s sen , se t e r m i n e ainsi : 

« La poss ib i l i t é d 'un t ir t rès r ap ide , ainsi que l ' abr i 
complet donné aux ar t i l l eurs à la pièce, r e n d e n t l 'emploi 
de ces canons ind i spensab le p o u r la défense des côtes ; 
des places fortes et l 'ar t i l lerie naVale. 

L ' A S T S Ê B «fcffiS'TÏF'l'Q'ttE, M I T — 11 
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a Les ass iégeants e u x - m ê m e s devront faire usage de 
canons s emb lab l e s . » 

I l est p r o b a b l e que l ' u sage du canon blindé se géné 
ra l i sera d a n s toutes les a rmées d 'Eu rope . 

1 6 

Nouveaux affût9 de canon : l'affût Labrousse et l'affût Montcrieff. 

Un poin t i m p o r t a n t dans le tir du canon , c'est d 'abri ter 
l e s servants des p ièces , car l ' e m b r a s u r e p a r laquel le passu 
la bouche de la pièce est le po in t de m i r e de l ' ennemi. 
On fait u s a g e , depu i s que lques années , de disposit ions 
qu i obvient à ce grave inconvénien t , ma i s qu i nécessitent 
des dépenses cons idé rab les . Nous venons de dire qu 'à 
l ' us ine K r ù p p on a fait, p o u r les a rmées p russ iennes , 
des p l a q u e s d 'acier q u i se p lacent au devant du canon et 
l u i forment u n e cu i rasse , qu i le défend à la façon des 
p l a q u e s de b l i n d a g e des nav i res . 

M a i s il est u n inconvén ien t pa r t i cu l i e r qui se rattache 
au t i r du canon et qu i a été l 'objet r écemmen t de beau
coup de recherches : i l s 'agi t du recul de la pièce. On 
sai t q u ' a u m o m e n t de l 'explosion, u n e a rme à feu est re
poussée pa r la r en t rée b r u s q u e de l 'a ir dans l ' intér ieur 
d u canon , ce qui . p rodu i t le recul. Cet effet augmente 
avec la charge de poud re , et p a r sui te avec le diamètre 
d u canon . P o u r les g ra s ses pièces de 16, 19, 2 1 , 27, 33 
cen t imèt res de d i amè t r e , la force de recul est énorme. 
Son effet ferait rou le r le canon assez loin, s'il n 'é ta i t pas 
con t reba lancé . 

On modère le recul à b o r d des b â t i m e n t s en at tachant 
les bouches à feu aux mura i l l e s ; sur les r e m p a r t s à terre, 
en a u g m e n t a n t le poids des affûts, les pr ivant de roues 
et les d i sposan t su r des bâ t i s inc l inés , le long desquels 
le recu l les fait r e m o n t e r f l eu r po ids les faisant ensui te 
r edescendre . 
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On a essayé en F r a n c e un sys tème, dû au contre-amira l 
Labrousso, dans lequel la force du recul du canon est 
utilisée p o u r r a m e n e r la pièce en a r r i è re , t and is que de 
puissants ressor ts la r eme t t en t en posi t ion quand le char
gement est effectué. 

En Angle ter re , on a essayé , pour préveni r les effets du 
recul, p lus ieurs sys t èmes , au n o m b r e desque l s il faut 
citer celui du cap i ta ine Montcrioff comme l ' un des p lu s 
remarquables sous le r appor t do la sûre té du jeu et de la 
rapidité d 'évolut ion. 

Le capitaine Montcrieff a voulu u t i l i se r la force m ê m e 
de recul pour combat t re Je recul , à peu près comme on 
se sert dans les chemins de fer de la contre-vapeur p o u r 
arrêter la marche d 'une locomotive. 

L'affût du canon est fixé su r deux bascu les , composées 
de deux é léva teurs , qu i sont ver t icaux q u a n d le canon 
est en bat ter ie , et qui po r t en t à l eu r pa r t i e infér ieure un 
fort contre-poids . Q u a n d le coup est pa r t i , le recul rejette 
la pièce en a r r iè re ; elle en t r a îne les bascu les , qu i s'a
baissent d 'un côté, tandis que les contre-poids s 'élèvent 
de l 'autre côté. L o r s q u e l 'é lan du canon s 'a r rê te , que la 
force de recul est devenue p re sque nul le par la pu i s sance 
opposée, c ' es t -à -d i re la rés i s tance des con t re -po ids , u n 
déclic fixe le canon dans la pos i t ion p r i s e . 

Ainsi, après l 'explosion, le recul repousse Y élévateur, 
qui s 'abaisse en a r r i è re , et l'affût pivote au tour de l'axe 
qui le fixe à Vélévateur, tout en m a i n t e n a n t le canon ho
rizontal. 

Le bât i est s u p p o r t é pa r des ga le ts , d isposés à l 'avant 
et à l ' a r r ière , et rou lan t sur. u n chemin de fer c i rcula i re . 

Le canon a ins i disposé doit être mis en ba t te r ie au fond 
d'une fosse assez profonde p o u r que- le canon pu i s se s'y 
abaisser et se dé rober en t i è rement à la vue de l ' ennemi . 
Alors les a r t i l l eurs cha rgen t facilement la p ièce , sans être 
exposés aux coups de feu de l ' ennemi . 

Lorsque le chargement est t e rminé , le déclic est lâché : 
l 'élévateur, ent ra îné par son con t re -po ids , se replace l u i -
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m é m o v e r t i c a l e m e n t . P e n d a n t s o n m o u v e m e n t d e r e d r e s 

s e m e n t , l 'affût p i v o t e s u r s o n arc d e s u p p o r t et r a m è n e le 

c a n o n d a n s l a p o s i t i o n h o r i z o n t a l e s u p é r i e u r e . L a p ièce 

s e m o n t r e a i n s i a u - d e s s u s d e sa f o s s e e t a u r a s d u r e m 

p a r t d e t e r r e . A p e i n e l a v o i t - o n d u d e h o r s , et l e p o i n t e u r 

s e u l e s t e x p o s é , t a n d i s q u e l e s s e r v a n t s , d o n t l e service 

e s t i n u t i l e e n ce m o m e n t , s o n t c o m p l è t e m e n t a b r i t é s . 

1 7 

Les câbles aériens employés comme moyen de transport. — Résultat 
de l'essai de c e mode de transport fait à Kùtchengarten, dans le 
Hanovre. 

L e s c â b l e s d e l o n g u e p o r t é e c o m m e n c e n t à r e n d r e , dans 

l e s a t e l i e r s i n d u s t r i e l s , d e v é r i t a b l e s s e r v i c e s c o m m e 

m o y e n d e t r a n s p o r t . M . K o ï t i n g a fait à l a Société des in

génieurs du Hanovre u n e c o m m u n i c a t i o n i n t é r e s s a n t e à 

c e s u j e t . 

O n v o u l a i t t r a n s p o r t e r à l ' u s i n e à gaz l e s c h a r b o n s ar 

r i v é s à l a g a r e d e K ù t c h e n g a r t e n . I l fa l la i t p a r c o u r i r d e s 

t e r r a i n s v i d e s , u n e r u e e t l a r i v i è r e l ' I h m e . O n n e p o u 

v a i t s o n g e r à u n c h e m i n d e fer a u n i v e a u d u s o l , ni \ u n 

t u n n e l . O n c h o i s i t la v o i e a é r i e n n e d r e s s é e s u r u n t a b l e 

m é t a l l i q u e . 

L a l o n g u e u r à f r a n c h i r é ta i t d e 6 0 0 m è t r e s . D e u x c â b l e s , 

l ' u n p o u r l 'a l l er , l ' a u t r e p o u r le r e t o u r , f u r e n t é t a b l i s L'un 

d e v a i t r e c e v o i r l e s w a g o n n e t s c h a r g é s d e c h a r b o n , 1 .mtre 

l e s w a g o n n e t s v i d e s . I l s é t a i e n t s é p a r é s p a r u n e d i s tance 

d e l m , 7 5 . P a r t a n t d e l a g a r e , i l s s ' é l e v a i e n t à 7 m è t r e s a u -

d e s s u s d u s o l , e t p a s s a i e n t à 9 m è t r e s a u - d e s s u s i e la 

r i v i è r e d e l ' I h m e . 

Ces c â b l e s s o n t c o m p o s é s de fils d e 1er d e 4 m è t r e s , t or 

d u s e n h é l i c e . L e c â b l e d e s w a g o n n e t s c h a r g é s a u n d i a 

m è t r e d e 2 8 m i l l i m è t r e s , c e l u i d e s w a g o n n e t s v i d e s a 

2 4 m i l l i m è t r e s . U s s o n t t e n d u s à l ' u s i n e avec d e s p o i d s 

d e 5tJ0u et d e 40UD k i l o g r a m m e s . 
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Les suppor t s des câbles sont d i s tan t s de 2 0 mè t r e s . Le 

passage de l ' I hme a u n e por tée de 10 m è t r e s . Des galets 

en fer su r lesquels posen t ces câbles a s s u r e n t le j eu de la 

dilatation. Aux courbes , les câbles passen t su r des poulies 

portées par uno p ièce en fonte. 

La contenance des wagonne t s en tôle est de 3 hecto

litres. I l s sont s u s p e n d u s p a r des t ou r i l l ons , à u n cadre 

relié à deux poul ies à gorge qui rou len t su r le cadre . I ls 

se meuvent c o n s t a m m e n t dans le m ê m e sens sur chaque 

câble. Comme les pou l i e s ne p o u r r a i e n t res te r su r le câble , 

à chaque courbe on a é tabl i u n rail d 'évi tement . Ces 

rails d 'évi tement son t posés aux s ta t ions de dépar t et d 'ar 

rivée. 

Les wagonnets sont mis en m o u v e m e n t par u n câble 

de traction sans fin, p l acé à 4 déc imèt res au -dessous des 

câbles de r o u l e m e n t . Ce dern ier câble est formé par u n e 

âme en chanvre enveloppée de fils de fer ; son d i a 

mètre est de 16 mi l l imè t r e s . I l passe , à la gare de K ù t -

chengarten, sur u n e poul ie p r e s q u e hor izonta le . A l ' u s ine 

à gaz, chaque b r i n passe su r une poul ie vert icale, dont 

l'une est m u e p a r u n e machine à vapeur de la force do 

6 chevaux, p u i s de là sur une poul ie hor izonta le , su r 

laquelle est fermé le circuit con t inu . Cetto de rn iè re 

poulie est montée su r u n chariot t enseur cons t ammen t 

tiré par un poids de 600 k i l o g r a m m e s . L o r s q u e le câb le 

est l ibre , il repose s u r des pou l ies s i tuées à 50 mè t r e s 

l'une de l ' au t re s u r les s u p p o r t s . Q u a n d le sys tème 

fonctionne, ce câble pas se , à chaque wagonne t , su r u n e 

poulie fixée au cadre de suspens ion . U n sys tème de déclic 

à excentrique assure la l ia ison d u wagonne t et d u câble 

de traction, q u a n d cela est nécessai re . Le déc l iquetage se 

fait au toma t iquemen t à chaque s ta t ion. 

Le passage à chaque courbe et s u r chaque câble exige 

la présence d ' un ouvr ier . 

La vitesse d u câble de traction est de l m , 3 3 pa r seconde. 

Nous sommes en t rés dans tous ces détai ls , parce que la 

question du t r a n s p o r t à t ravers l 'air préoccupe en ce mo-
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m e n t les i n g é n i e u r s , et qu ' i l n ' e s t pas indifférent de con
naî t re les d ispos i t ions p ra t iques d 'un apparei l de ce genre 
ayant fonct ionné avec succès . 

1 8 

Le nouveau marteau-pilon du Creusot. 

T o u t le monde a r e m a r q u é , dans le parc d u Trocadéro 
de l 'Exposi t ion universe l le de 1878, u n e représentat ion 
en bois du nouveau marteau-pilon à vapeur du Creusot. 
Le nouveau marteau-pilon à vapeur de cette us ine mérite 
u n e men t ion par t i cu l i è re , en ra i son de ses dimensions 
ex t raord ina i res . 

L e s p ropor t ions de ce colossal eng in sont tel les , qu'on 
l 'ut i l iso ac tue l lement avec u n e masse active de 7 5 tonnes 
environ, et que l 'on p o u r r a , quand on le voudra , la 
po r t e r à 80 tonnes et m ê m e au delà sans avoir r ien à 
c ra indre q u a n t à la sol idi té de l ' en semble . 

Ce mar t eau -p i lon , qu i fonct ionne p a r la vapeur à 
s imple effet, est formé de deux j a m b a g e s en fonte, com
posés de deux morceaux b o u l o n n é s , incl inés l 'un vers 
l ' au t r e , en forme d 'A. Ces j a m b a g e s s u p p o r t e n t l ' entable
m e n t su r leque l est placé le cy l indre à v a p e u r ; i ls sont 
r é u n i s p a r de la rges p l aques en fer forgé, formant 
en t re to i ses , et po r t en t des g l i ss iè res qu i y sont fixées 
p a r des b o u l o n s . L a chabotte, qu i est i ndépendan te du 
m a r t e a u , est formée de 1 1 ass ises en fonte, rabotées et 
r éun ies p a r des clavetages spéciaux en forme d ' I . Elle 
est fondée sur u n massif en maçonner ie de 6 mètres de 
p ro fondeur . 

T o u t l ' interval le en t re le t e r ra in et la chabotte est rem
p l i de m a d r i e r s en bo i s , p lacés a l t e rna t ivement en couches 
hor izontales et ver t ica les , de façon à taire une sorte d'en
veloppe é l a s t i que . 

Dans tou te cet te fondat ion, on a employé 100 mètres 
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cubes do fonte, 100 mèt res cubes de bo i s , et 1 0 0 0 mè t res 
cubes de maçonne r i e . 

P o u r desservi r ce m a r t e a u il y a q u a t r e fours à gaz et 
quatre g rues , dont t ro is d ' une pu i s sance de 1 0 0 tonnes 
et une de 1 5 0 t o n n e s . Ces g r u e s , à u n seul pivot , con
struites en tôla et cornières , sont ac t ionnées pa r u n mo
teur à vapeur que po r t e la g rue e l l e -même . Ce moteu r 
peut donner à la g r u e qua t r e m o u v e m e n t s différents ; 
1" un m o u v e m e n t de levée du fa rdeau ; 2" u n mouvemen t 
d 'orientat ion ou de ro ta t ion de la g r u e ; 3° u n mouvemen t 
de t ranslat ion du fardeau; 4° u n m o u v e m e n t par t icu l ie r 
de rotat ion du fardeau. 

L 'ensemble de cette ins ta l la t ion , ma r t eau , fours et 
grues, est placé dans une ha l l e méta l l ique spéciale, dont 
les d imens ions sont p ropor t ionnées à l ' impor tance de 
l 'outillage qu 'e l le ab r i t e . 

Comme complément de ces disposi t ions , les atel iers do 
coulée de l 'acier ont été m u n i s d ' u n e g rue à vapeur pou 
vant lever les p l u s gros l ingots qu i p o u r r o n t être forgés, 
c 'est-à-dire d 'une pu i ssance d 'envi ron 1 0 0 t onnes . Enfin 
il a fallu créer auss i tout u n maté r ie l spécial de m a n u 
tention et de t r anspor t des blocs d 'acier pesan t 100 à 2 0 0 
tonnes, que le nouveau moteu r forgera faci lement. 

Cet out i l lage est le p lus pu i s san t qu i ait été const rui t 
jusqu 'à ce j o u r dans aucune u s i n e . Le marteau-pilon des 
usines K r û p p , à E i s son , pèse 50 t o n n e s ; sa course totale 
maxima est dB 3 m è t r e s . I l forge difficilement des l i n 
gots d'acier pe san t p lu s de 4 5 à 5 0 t onnes . 

E n comparant la pu issance du mar teau-p i lon du Creu -
sot avec celle du nouveau m a r t e a u - p i l o n d 'E issen , au 
point de vue du t ravai l m é c a n i q u e dans la chute de la 
masse f rappante , et de la p l u s g r a n d e course poss ib le de 
chacun des deux eng ins , on t rouve q u e le t ravai l du choc 
du mar teau-pi lon du Creusot est do 4 1 2 5 0 0 k i l o g r a m -
mètres , t and i s que celui d 'E i s sen est do 1 5 0 0G0 k i i og ram-
mètres seu lemen t . 

Le vcylindre à vapeur du nouvel engin du Creusot a u n 
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d iamè t re de l"5^. Sa course est de 5 m è t r e s . La hauteur 
t o t a l edu s o m m e t du cyl indre à vapeur à la placrue de fon
dat ion est de 1 8 m , 6 . Celle de la chabotte est de 5 m , 5 . 
Celle de la fondat ion en maçonner i e est de 6 mètres . 
L ' é c a r t e m e n t des j a m b a g e s est de 7 m , 5 . L e poids de la 
chabotte est de 750 tonnes . L a volée des g rue s à vapeur 
a p o u r m a x i m u m 9 m , 2 5 . 

Ces d imens ions sont colossales , et , nous le répétons , ni 
en P r u s s e n i en Angle te r re , on ne pour ra i t citer u n e seule 
u s i n e faisant u s a g e d 'un a u s s i p u i s s a n t ou t i l . 

1 9 

Planchette du perapecteur. 

Deux m é t h o d e s p r inc ipa les sont us i tées p o u r tracer des 
perspec t ives : l ' une , dans laque l le la perspect ive d'un 
po in t a p o u r définition « l ' in tersect ion p a r le tableau du 
rayon m e n é de l 'œil à ce po in t », est l ' ancienne méthode. 
L ' au t r e mé thode , celle d e M o n g e , fondée s u r les procédés 
de la géomét r ie descr ipt ive , tend à faire d i spara î t r e les 
défauts d ' un tracé fait au moyen du poin t de fuite et de 
d i s t ance , en laissant de côté la définition précédente . Ce
p e n d a n t la mé thode de M o n g e n ' es t pas à l ' abri de toute 
object ion. Les épures sont souvent compl iquées par des 
t races de p l ans t rop n o m b r e u s e s ; elles d e m a n d e n t beau
coup d ' espace ; l 'échelle de la perspect ive est t rop petite 
et la convergence des l ignes p e u t être a l térée par leur 
dé t e rmina t ion faite s épa rémen t . L ' anc i enne méthode est 
aus s i entachée do p l u s i e u r s de ces défauts . 

M . L e p a g e a voulu éviter les reproches q u e n o u s venons 
d ' é n u m é r e r en p roposan t la planchette du perspecteur. 
Cette p l anche , environ q u a r t g rand a ig le , est creusée 
pa ra l l è l emen t , à deux de ses côtés consécutifs et très près 
d u bo rd , d 'une r a inure étroi te , dans laquel le on fait g l i s 
ser u n pet i t cu rseur en bois ayant u n pivot en fer. On 
peu t adap te r s u r ce pivot u n e règ le , t e rminée pa r un œil 
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en lai ton. Cette d isposi t ion pe rme t de se servir de l ' i n s 
t rument comme d 'un compas de propor t ion t rès exact. 

P a r l ' u s a g e du compas combiné avec celui de cette règle , 
on n'a p resque aucune t race m a r q u é e s u r le pap ie r . Une 
perspective, auss i g r ande qu 'on le veut , est ob t enue par 
l ' agrandissement de que lques -unes des l i gnes . L ' é t e n 
due de la p lanchet te suffit d 'a i l leurs p o u r conteni r tous 
les t racés , sans aucune confusion. 

Comme il faut p révo i r le cas où. l ' opéra teur ne serai t 
pas familier avec les procédés de la géomét r ie , M . Lepage 
a inventé u n pet i t t é t raèdre en bo i s , qu i doit ê tre placé 
convenablement su r la p lanche t t e . On obt ient a insi tout 
de suite les po in t s p r inc ipaux d 'une perspect ive que l 
conque. 

La méthode dont nous venons de donner u n aperçu est 
exacte et peu t r e n d r e d ' impor t an t s services dans un g rand 
nombre de cas. Ceux qu i ont l ' hab i tude du dess in peuvent 
a isément supp lée r aux défectuosités du contour . Les pe in 
tres et les dess ina teurs t rouveront des avantages réels • 
dans l ' u sage de cette m é t h o d e . 

2 0 

Nouveau cercle à calcul, 

La règle à calcul serai t dé t rônée , si n o u s en croyons 
M . Bouche r , l ' i nven teur d 'un cercle à calcul . 

Le volume de cet i n s t r u m e n t est celui d 'une m o n t r e 
ordinaire . I l en a auss i la forme et l 'aspect . I l est dest iné à 
faire les qua t r e opéra t ions é lémenta i res de l ' a r i thmét ique . 
Pour le calcul des p ropor t ions , il équivaut à la règ le à 
calcul, mais il es t p lu s portatif. 

Le pr inc ipe s u r leque l repose cet i n s t r u m e n t , est le 
même que celui de la règle à calcul ; il dépend de ce théo
rème : L e l o g a r i t h m e d ' un p rodu i t est égal à la somme 
des logar i thmes de ses facteurs . 
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Si la règle à calcul doit ê tre l ongue p o u r être exacte, le ca
d ran du cercle à calcul donne éga lement des résu l ta t s d'au
tant p l u s approchés que sa circonférence est p lu s longue. 
On peu t faci lement l i re t rois chiffres exactement , ce qui 
est suffisant dans le p l u s g r a n d n o m b r e des appl ica t ions . 

Avec cet i n s t r u m e n t , l es l o g a r i t h m e s sont faciles à 
t rouver , et les calculs t r i g o n o m é t r i q u e s sont r endus con
s idé rab lement p l u s faciles. 

2 1 

L'abatage des arbres par la vapeur. 

L'é ta t de bûche ron p o u r r a b i e n être s u p p r i m é bientôt , 
si les expériences que l 'on a faites en 1878 dans quel
ques forêts de l 'Ang le t e r re , s u r l ' aba tage des arbres par 
l a vapeur , a m è n e n t les r é su l t a t s q u ' o n en a t t end . 

La mach ine cons t ru i t e p a r M M . R a n s o m e , à Londres , 
p o u r remplacer pa r la force à v a p e u r la cognée du bû
cheron, se compose d 'un géné ra t eu r de vapeur et de l ' ap
parei l coupeur , ou scie. Ces deux p a r t i e s sont reliées 
par u n tuyau q u i a m è n e la v a p e u r , à hau te press ion , dans 
u n cyl indre hor izonta l . U n p i s ton , m i s en mouvemen t dans 
ce cy l indre , fait ag i r u n e scie, qu i glisse dans u n châssis 
de fonte . Le b â t i se t e rmine pa r u n talon qu 'on appuie 
contre l ' a rb re à a b a t t r e . L ' a r b r e a été p réa l ab lemen t en
touré d ' une cha îne , p o u r m a i n t e n i r l ' apparei l fixe. La p a r 
t ie pos té r ieure du cyl indre à v a p e u r est m u n i e d 'une cré
mai l lè re , s u r laquel le on fait agi r u n e vis sans fin m u e par 
u n e roue à m a i n , p o u r faire t o u r n e r la scie sur son bâ t i , 
lo r squ ' i l faut a t t aque r u n e nouvel le por t ion de la section. 

Qua t re h o m m e s seu lemen t sont nécessai res pour m a 
nœuvre r cette m a c h i n e , qu i exécute à elle seu le le travail 
de soixante ouvr i e r s . 

I l y a là év idemment le ge rme d ' une révolut ion dans 
le travail forestier . 
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Le dessin de cet appare i l se voyait à l 'Exposit ion u n i 
verselle de 1878, dans la galer ie des machines angla ises . 

22 

La télégraphie en Chine. 

On a te rminé en 1878 la p remiè re l i gne té légraphique 
installée par le g o u v e r n e m e n t chinois . Cette l igne , p a r 
tant de l ' a rsenal de T ien- t s in et abou t i s san t à la résidence 
du gouvernement , n 'a pas p lus de 10 k i lomèt res de lon 
gueur , mais sa construct ion annonce u n e ère nouvelle 
dans la pol i t ique admin is t ra t ive du p a y s . 

La l igne a été cons t ru i te pa r le d i rec teur de l 'école des 
mines de Tien- t s in et par les élèves de cette école. 

Une compagnie angla i se , le Greal Norlhem, avait 
demandé à re l ie r par un fil t é l ég raph ique les por t s de 
Eou-tchou et d 'Amoy; mais ap rès deux années d'efforts, 
et malgré la p ress ion exercée s u r les autor i tés chinoises , 
elle avait dû. renoncer à ce projet . 

C'est le gouvernement qu i a voulu se cha rge r de l ' é 
tabl issement de la l igne de T i e n - t s i n . La popu la t ion n 'a 
pas fait la mo ind re rés i s tance . L a pe rmiss ion pour fran
chir les toi ts des maisons ou p o u r é tabl i r des poteaux d a n s 
les cours des hab i t a t ions a été concédée p a r t o u t avec la 
p lus g rande facili té. 

Le Peï -ho , que la l igne t raverse , a été franchi au moyen 
d 'un câble . 

Le cons t ruc teur de la nouvel le l i gne a été inv i t é , avec 
ses élèves et co l labora teurs , à se r e n d r e dans l ' î le F o r -
mose , où il est ques t ion de cons t ru i re u n e l igne té légra
ph ique su r la côte ouest de l ' î le . E n m ê m e t e m p s , on p r o 
je t te une l igne a l lant de T ien- t s in à une ville provinciale 
n o m m é e Paont ing-fou . 
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CHIMIE 

1 

Les équivalents chimiques des corps simples reconnus des multiples 
de l'un d'entre eux. — Nouvelles études de M. Dumas sur les équi
valents chimiques. — La présence de l'oxygène dans l'argent 
métallique expliquant les erreurs commises dans les anciennes 
déterminations des équivalents chimiques. 

T o u s les corps de la n a t u r e se c o m b i n e n t dans des 
p ropor t ions fixes, dé t e rminées . U n poids donné d'un 
corps ne s 'un i t pas indifféremment avec des poids que l 
conques d ' au t res corps . Les combina i sons ch imiques , en 
u n mot , Be font en p ropor t ions définies, invar iables , On 
appel le , en chimie , équivalent la q u a n t i t é en poids d'un 
corps s imple q u i est nécessai re p o u r former avec un 
au t r e corps s imple u n e combina ison , et cetto quan t i t é est 
toujours la m ê m e , que l que soit le corps s imple avec 
leque l la combina ison s 'exécute. 

P o u r d resse r les l is tes des équivalents des corps sim
p le s , on a p r i s d ' abord p o u r un i t é l ' équivalent de l'oxy
gène , et l 'on a appelé 1, ou 100, l ' équ iva len t de 1 oxy
gène , ou la quan t i t é de ce corps qu i en t re en combinai
son avec u n a u t r e corps . 

O n n 'a pas t rouvé de rappor t s i m p l e , ou expr imé en 
n o m b r e ent ier , en t r e les équ iva len ts ch imiques rappor tés 
à celui de l 'oxygène. Dans u n g r a n d n o m b r e de cas, les 
équiva len ts a ins i dé t e rminés n e sont n i des mul t ip les 
n i des sous -mul t ip les exacts du n o m b r e qu i a été pr is 
p o u r point de dépar t . 
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I l y a u n demi -B ièc l e que l ' idéo vint à u n ch imis te 
anglais, Dal ton , de r appor t e r les chiffres des équ iva 
lents ch imiques , non à l ' équivalent de l ' oxygène, mais 
à celui de l ' hyd rogène , qu i est le p lu s faible de tous . 
L 'hydrogène é tant p r i s p o u r u n i t é , on l u i r appor ta les 
équivalents de tous les au t re s corps . 

On s 'aperçut a lors q u e les équiva len ts devenaient des 
nombres en t i e r s , p o u r beaucoup d ' en t re eux, et pour les 
autres des n o m b r e s te l lement r approchés d ' un n o m b r e 
entier, qu ' i l s n ' en différaient que pa r que lques décimales . 
Ces ma lheureuses décimales empêchaien t toutefois de 
considérer ces équivalents comme é tant des m u l t i p l e s 
exacts de celui de l ' hydrogène , et l 'on se t rouvai t a ins i 
arrêté au seuil d 'une g rande loi de la n a t u r e , p a r que l 
que obstacle i n c o n n u . 

Citons que lques exemples . Q u a n d on p r e n d p o u r un i t é 
l 'équivalent ch imique de l ' hydrogène , on t rouve 6,2 p o u r 
l 'équivalent d u c a r b o n e ; 107,93, p o u r celui de l ' a r g e n t ; 
68,6 pour celui du b a r y u m , e tc . , t and is q u ' u n g r a n d 
nombre d ' au t res corps s imples ont des équivalents expri
més par des n o m b r e s en t i e r s . Te ls sont l 'oxygène, dont 
l 'équivalent est 8 ; le fer, qu i a pour équiva lent 28, le 
calcium rep résen té pa r 20 , e tc . 

Les exceptions à ce fait, que tous les équ iva len t s 
seraient des m u l t i p l e s exacts de celui de l ' hyd rogène , 
sont res tées " j u s q u ' à ce j o u r assez n o m b r e u s e s p o u r 
empêcher d 'é r iger ce p r inc ipe en u n e loi n a t u r e l l e , car 
il n 'est pas p e r m i s , dans u n e ques t ion scientif ique où i l 
s'agit de quan t i t é s pondé ra l e s , de nég l ige r les déc i 
males. I l était p l u s log ique de rechercher à quoi t e 
naient ces l égers écar ts . L ' idée qu i se p résen ta i t la p r e 
mière à l ' espr i t , c 'était d ' a t t r i bue r ces divergences à des 
er reurs d 'expér ience . M a i s le difficile était de définir ces 
e r reurs . 

E t , qu 'on le r e m a r q u e b i e n , il s 'agissai t ici, non de 
rectifications p r a t i q u e s , p u i s q u e les chiffres admis p o u r 
les ^équivalents suffisaient à tous les calculs des c h i -
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mis tes , ma i s b i en d ' une ques t ion de p remie r ordre se 
ra t t achant aux p l u s h a u t s p r inc ipes de la phi losophie de 
la sc ience . E n effet, si les équ iva len t s des corps simples 
sont des mu l t i p l e s , en n o m b r e s en t ie r s , de celui de 
l ' hyd rogène , l ' hypothèse de l ' un i t é d e l à mat iè re acquiert 
u n g r a n d degré do p robab i l i t é , pa rce qu 'a lo rs les corps 
s imples peuvent être considérés comme formés par l'agré
gat ion de molécu les s emblab le s , dont le nombre et 
l ' a r r a n g e m e n t var iera ient s eu lemen t p o u r chacun d'eux. 

M . D u m a s a tou jours p e n s é q u e la ba lance n 'avait 
j a m a i s t r ompé dans ce genre de dé t e rmina t ion , mais que 
les nég l igences de calcul et les e r r e u r s involontaires 
relat ives à la p u r e t é des corps employés avaient été les 
causes de ces e r r eu r s q u e l 'on recherchai t . 

Ce qu i le p rouve déjà, c 'est quo les de rn iè res déci
males des chiffres donnés p a r Berzé l ius , p o u r les équ i 
valents qu ' i l a dé t e rminés , sont , modifiées r ien qu'en 
r amenan t au vide le poids appa ren t des corps sur lesquels 
ce ch imis te avait opé ré . 

Une au t re c i rconstance à laque l le on n 'avai t pas fait 
a t ten t ion , c'est que tous les gaz recuei l l i s sur un l iquide 
ne sont p l u s p u r s . P o u r q u e la pu re t é d 'un gaz soit 
en t iè re , il faut q u e le gaz a r r ive , s ans in termédia i re , 
depu i s sa source j u s q u ' à l ' appa re i l qu i doit l 'ut i l iser ou 
le pese r . 

C'est en tenant compte de ces cons idéra t ions , et en 
opéran t de man iè re à en réal iser les condi t ions , qu 'on a 
t rouvé p o u r l 'azote, l 'oxygène et l 'acide ca rbon ique , sous 
le m ê m e vo lume , des po ids qu i sont des mul t ip les 
exacts p a r des n o m b r e s en t ie r s d u po ids de l 'hydrogène. 

Ma i s tout cela ne suffisait pa s . Réfléchissant sur ce fait 
que le ch lo ru re d ' a rgen t et l ' a rgen t méta l l ique avaient 
été, en définitive, les moyens de dé te rmina t ion des équiva
len ts de p lu s i eu r s corps s imples , M . D u m a s a voulu 
examiner de t rès p rès tout ce qu i concerne l 'argent 
considéré au m o m e n t où on le pèse , soit à l 'état de chlo
r u r e , soit à l 'état de méta l . 
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Une p remiè re p récau t ion consiste à opérer sur des 
corps t rès p u r s , à dé t e rmine r des réact ions t rès s imples , 
à réduire les pesées au v ide . « Dans beaucoup de cas, 
dit M . D u m a s , on ne peu t considérer le poids des corps 
comme exacts q u ' a u t a n t qu ' i l s ont été maintenus dans le 
vide, à une température élevée, jusqu'à ce qu'ils ne 
dégagent plus rien, et que le baromètre en rapport 
avec l'appareil se maintienne à la hauteur nor
male. » 

M. D u m a s p r e n d p o u r exemple le chlorure d ' a rgen t , 
corps qui donne des différences inexpl icables dans les 
différentes circonstances où l 'on opère sa pesée . Les 
causes de ces divergences rés ident , selon M . D u m a s , 
dans l 'argent mé ta l l ique employé p o u r être converti en 
chlorure. 

M. D u m a s a p r i s u n k i l o g r a m m e d ' a r g e n t p u r , et il a 
placé cet a rgen t dans u n ba l lon de porcela ine vernie , 
communiquant avec u n e t rompé de Sp renge l ; pu i s il l'a 
chauffé j u s q u ' à 400 à 500 d e g r é s . Vers ce degré de t e m 
pérature, il s 'est p rodu i t un d é g a g e m e n t gazeux, qui a 
duré six h e u r e s . On a ensui te chauffé j u s q u ' a u point de 
fusion du mé ta l , mais lo d é g a g e m e n t gazeux avait cessé. 
Le ballon de porcela ine ayant été b r i s é ap rè s son refroi
dissement, on a t rouvé un culot d ' a rgen t cr is ta l l isé , ayant 
pour densi té 10,512, n o m b r e s u p é r i e u r à celui que l 'on 
attribue à l ' a rgen t p u r . L e gaz , a insi dégagé d u méta l , 
était de l 'oxygène p u r , pesan t 82 m i l l i g r a m m e s , à la 
température de zéro. Calcul fait, le k i l o g r a m m e d 'argent 
sur lequel on avait opéré , n e renfermai t , en réal i té , que 
999,918 g r a m m e s de méta l p u r . 

Dans u n e au t r e expér ience , M . D u m a s a p r i s u n k i l o 
gramme d a rgen t et l 'a m a i n t e n u en fusion dans u n 
creuset pendan t u n q u a r t d 'heure , en proje tant de t emps 
en t emps , dans la masse , de pe t i t es quan t i t é s de n i t re . 
L'action combinée du vide et d 'une t empé ra tu r e de 500 à 
600 degrés a pe rmis de recuei l l i r 158 cent imètres cubes 
d'ffxygène p u r , pesant 226 m i l l i g r a m m e s à la t empéra -
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t u re de zéro, sous la p ress ion no rma le de 0 m , 7 6 . Ce kilo
g r a m m e d ' a r g e n t n e renfe rmai t donc que 999s r ,774 
de méta l . 

M . D u m a s a encore opéré s u r le chlorure d'ar
gen t , p o u r en extraire u n k i l o g r a m m e de métal , au 
moyen d u carbonate de soude addi t ionné de ni t ro . Cet 
a rgen t a donné 174 cen t imèt res cubes d 'oxygène, pesant 
249 m i l l i g r a m m e s , ce qu i rédu isa i t le poids du métal 
à 9 9 9 B r , 7 5 1 . 

I l est donc b ien démont ré q u e l ' a rgen t qui a servi aux 
dé te rmina t ions des équivalents ch imiques , contenait des 
p ropor t ions notables d 'oxygène, q u i ont exercé une in
fluence incontes table su r les r é su l t a t s . 

M . D u m a s t i re u n a u t r e a r g u m e n t de co fait que l'ar
gen t , après avoir absorbé au rouge l 'oxygène de l'air, 
d ' après la cur ieuse p ropr i é t é q u ' o n l u i connaî t , ne perd 
po in t tout cet oxygène p a r lerochage, comme on l 'admet 
géné ra lemen t . Une pa r t i e de ce gaz est encore retenue 
dans le méta l refroidi . Ce résu l t a t est contra i re à ce qui 
était admis j u s q u ' à p r é sen t . 

D 'après M . D u m a s , le cuivre et le po tass ium donne
ra ient l ieu à des difficultés du m ê m e gen re . 

Le t ravai l que nous venons de r é s u m e r , a pour but 
p r inc ipa l de m o n t r e r q u ' u n e cause impor tan te et 
inaperçue a entaché d ' e r r eu r s les expériences qu i ont été 
faites j u squ ' i c i p o u r la dé t e rmina t ion des équivalents 
c h i m i q u e s . L o r s q u ' o n veut pese r u n corps , il ne suffit 
p a s , di t M . D u m a s , d 'opérer comme on le fait ordinaire
men t , c 'es t -à-dire de l 'exposer d 'abord dans le vide, afin 
d 'expulser les gaz é t r ange r s à sa n a t u r e ; i l ne suffit pas 
non p l u s d 'avoir chauffé ce corps sous la p ress ion ordi
n a i r e , ce qu i ne donne pas u n au t re résul ta t que celui 
fourni pa r le vide. P o u r q u ' u n corps d e m e u r e ent ière
m e n t débar ras sé de tout gaz condensé , i l faut exposer ce 
eorps tou t à la fois à l 'action du vide et à une tempéra
tu re élevée-. Ce n ' es t qu 'en réa l i sant ces condi t idns que 
le corps est abso lumen t p u r . 
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Les dé t e rmina t i ons des équ iva len t s ch imiques faites 
en ayant égard à ces cons idéra t ions conduiront ce r t a ine 
ment à des n o m b r e s nouveaux , l esque ls pe rmet t ron t 
d'établir i r r évocab lemen t la loi q u e nous avons énoncée, 
à savoir : les équ iva l en t s des corps s imples sont tous des 
mult iples en n o m b r e s imple de l ' équivalent de l 'hydro
gène pr i s p o u r u n i t é , ou mieux encore : l ' équivalent de 
l 'hydrogène étant p r i s p o u r un i té , les équivalents des 
corps s imples comparés à celle un i t é sont tous des 
nombres en t ie rs 

2 

Leçons sur la philosophie chimique, par M. Dumas. 

C'est en 1 8 2 8 , c ' e s t -à -d i re il y a cinquante ans, que 
M . Dumas appela i t l ' hydrogène l'hydrogenium. 11 y a 
donc un demi-s ièc le que cet i l lus t re savant commençai t 
à se met t re à la tète du mouvemen t de la ch imie . U n 
ouvrage de M . D u m a s , q u e M . Gau th ie r -Vi l l a r s a r é i m 
primé en 1 8 7 8 , p rouve qu'tZ y a trente ans M . D u m a s 
posait les règles et formulai t les p r inc ipes de la science 
dont il était déjà le r ep résen tan t le .p lus au tor i sé dans 
notre pays . 

Nous vou lons pa r l e r des Leçows de philosophie chi
mique professées au Collège de France en 1 8 3 6 , qu i 

furent impr imées en 1 8 3 7 chez Béche t . L a deuxième 
édition de cet ouvrage , pub l i ée à la l ibra i r ie Gau th i e r -
Yillars, en 1 8 7 8 , est en t i è r emen t conforme à la p r e m i è r e . 
Il n'y avait r ien à changer à u n e rédact ion qu i devait 
conserver son caractère h i s to r ique . 

Tous les h o m m e s de ma généra t ion scientifique o u t 
pour l 'ouvrage de M . D u m a s , Leçons de philosophie 
chimique, u n e sor te de véné ra t ion . C'est, en effet, d a n s 
ce livre qu ' i l s ont pu i sé les pr inc ipes de la chimie ; c'est 
là qu ' i l s ont appr i s à comprendre et à a imer cette science. 

L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . X X I I . — 1 2 
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P o u r m o n compte , c'est pa r ces é loquentes pages que 
j e fus in i t ié aux lois de la ch imie . J ' ava is , p o u r ainsi 
d i re , appr i s ce l ivre pa r cœur . J e l 'avais analysé la 
p l u m e à la m a i n , c o m m e n t é , m é d i t é ; c'était comme mon 
brévia i re d ' é tud ian t . S i j ' e n j uge par ce q u e j ' a i éprouvé 
en recevant la deux ième édi t ion de cet ouvrage, aujour
d 'hu i h i s to r ique , ce n 'es t pas sans u n e vive émotion que 
les chimis tes de nos j o u r s l i ront ce t ab l eau magis t ra l de 
l 'h i s to i re et de la ph i losoph ie de la ch imie . 

La nouvel le école, l 'école a tomis t ique de M . Wur tz , 
est en t r a in de nous faire u n e chimie b a r b a r e et p ré ten
t ieuse , toute hér issée de chiffres, de formules , de signes 
a l g é b r i q u e s , et qu i n e voit d a n s la science des Lavoisier, 
des Berzél ius et des D u m a s q u ' u n e espèce de j e u méca
n i q u e , q u ' u n e abs t rac t ion géomé t r i que , où l 'on néglige 
les p r inc ipes , en m ê m e t e m p s que l 'on déda igne les faits 
du i ahora to i re . Je n e sais où nous condui ra cette appl i 
cation de l ' a lgèbre à la ch imie . El le n ' a donné depuis 
v ingt ans que de b i e n s tér i les r é su l t a t s , l esque ls ne sont 
p r e s q u e r i en s i on les compare à l ' immense quant i té de 
découvertes qu i furent réal isées d a n s l a p r e m i è r e moitié 
de n o t r e siècle, a lors q u e l a ch imie était cultivée sans 
pa r t i p r i s , sans sys tème , auss i b i e n dans le laboratoire 
d u savant que d a n s celui du p h a r m a c i e n , du parfumeur , 
du mé ta l l u rg i s t e , du fabricant , en suivant les simples 
voies de l 'observa t ion . E n présence du peu de progrès 
de la nouvel le ch imie , il est pe rmis de r eg re t t e r le temps 
où cette science s 'enr ichissai t chaque j o u r de découvertes 
de p r emie r o rdre , et p rodu i sa i t des ouvrages immorte ls , 
comme les Leçons de M . D u m a s sur la philosophie 
chimique. 

L ' é d i t e u r de la nouvel le édi t ion de cet ouvrage, 
M . Gauth ie r -Vi l la r s , s 'occupe de r éun i r , p o u r en compo
ser u n second vo lume , toutes les Leçons , ou Conférences, 
ayant p o u r objet des ques t ions de ph i losoph ie chimique, 
qu i ont été recuei l l ies dans les cours de M . D u m a s , par 
ses élèves, p e n d a n t les t r e n t e années de son ense igne-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment à l 'Ecole po ly techn ique , à la Sorbonne , à la Facu l t é 
de médecine ou à l 'Ecole centrale des ar ts et manufac
tures, a ins i que les Notes sur les m ê m e s sujets qu i ont 
paru dans les Comptes rendus de l'A cadémie des sciences. 
On a u r a a ins i , sous u n e forme condensée , l ' ensemble 
des opinions et des vues émises success ivement par 
M. D u m a s , et qu i sont devenues , pour la p lupa r t , fami
lières aux ch imis tes de nos j o u r s . 

3 

Le gallium. 

Avant de décrire les propr ié tés d u ga l l i um, d 'après 
M M . Lecoq de Bo i sbaudran e t Jung i l e i s ch , nous e n t r e 
rons dans que lques détai ls s u r les modifications appor 
tées par ces savants à la p répara t ion d u nouveau méta l . 

Les m i n é r a u x dans lesque ls on a r econnu la présence 
du ga l l ium, renfe rment t rès p e u de ce corps ; c'est ce qu i 
rend sa p répa ra t ion coûteuse et l a b o r i e u s e . Le nouveau 
t ra i tement pe rme t d 'annexer cette p répara t ion à celle d 'un 
produi t commerc ia l : le sulfate de z inc. 

Les expériences de M . Lecoq de Bo i sbaudran ont por té 
sur 4300 k i l o g r a m m e s de blende de Bensberg. 

On gri l le la blende pu lvér i sée dans u n four Por re t , en 
brûlant les pyr i t e s d a n s les t ravées au t res q u e celles 
contenant la b l e n d e . Le ga l l ium res te fixe, et l ' ind ium se 
volatilise p r e s q u e en t i è r emen t . 

On t ra i te l e p rodu i t gr i l lé p a r l 'acide su l fur ique , de 
manière à d i ssoudre le zinc p r e s q u e en t iè rement , en 
laissant dans la masse assez de sous-sul fa te de ce méta l 
pour qu ' ap rè s filtration la solut ion se t rouble q u a n d on 
y ajoute de l 'eau froide. L e r é s idu cont ient le ga l l i um. On 
reprond ce r é s idu p a r u n excès d 'acide su l fur ique , et , 
après la réduc t ion d u pe r se l de fer p a r le zinc méta l l ique , 
on filtre le l i qu ide et on le précipi te avec du carbonate 
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de soude , en ayant soin de fract ionner l 'opéra t ion et de 
la su ivre au spect roscope. Les préc ip i tés sont encore trai
tés par l 'acide s u l f u r i q u e ; ensu i te on fait une seconde ré
duction par le zinc et u n f rac t ionnement au carbonate de 
soude . 

T o u t le ga l l ium con tenu dans les 4 3 0 0 k i logrammes 
de b lende t ra i tés à l ' u s ine de Jave l a été concentré, de 
cet te m a n i è r e , dans u n p rodu i t qu i pesai t 1 0 0 k i l og ram
m e s é tant encore h u m i d e . Ce p rodu i t , ayant été remis par 
M . T h o m a s aux deux savants , lo fer a été enlevé en r é 
pé tan t les r éduc t ions pa r le zinc et les f ract ionnements 
a u carbonate de soude . On a repr is les préc ip i tés par 
l 'acide sul fur ique ; on a évaporé j u s q u ' à l ' é l iminat ion du 
p l u s g rand excès d 'ac ide , et l 'on a fait boui l l i r avec une 
g rande quan t i t é d ' eau . E n filtrant, on sépare un dépôt 
con tenan t de l 'acide t i t a n i q u e . L a l iqueur , t rès-acide et 
encore chargée de zinc, a été purifiée p a r l 'hydrogène 
su l fu ré ; elle a été add i t ionnée d 'acéta te d ' ammoniaque et 
t r a i t ée encore par l ' hydrogène sulfuré gazeux. Le préci
p i té est du sulfure de zinc en t r a înan t du ga l l ium, lequel 
est a ins i déba r ra s sé de l ' a l u m i n e . On répè le les addi t ions 
de sulfate de zinc, d 'acétate d ' a m m o n i a q u e et d'acide 
su l fhydr ique , tant que les ra ies du ga l l i um sont vues 
dans le sulfure . 

P o u r séparer le z inc , on fract ionne la solut ion sulfu
r i q u e des sul fures de zinc con tenan t le ga l l i um avec le 
carbonate de soude , en se servant du spectroscope. 

On r e p r e n d p a r l 'acide sul fur ique en p ropor t ion str ic
t e m e n t nécessa i re , ensu i te par l ' hydrogène sulfuré , qui 
sépare u n peu de c a d m i u m , de p l o m b , d ' i n d i u m , de 
z inc , etc . On fait bou i l l i r , en é t endan t le l iquide avec 
beaucoup d 'eau. La filtration à chaud fait recueil l i r un 
vo lumineux sous-se l de ga l l i um, qu ' on lave à l 'eau boui l 
l an t e , parce q u e , à froid, il est so luble dans son eau -mère . 

L a potasse a t t aque a i sément le sel b a s i q u e ; le fer, l ' in-
d i u m , e tc . , r e s t en t inso lub les . On t ra i te la l i queu r alca
l ine par l ' hydrogène sulfuré . E n l ' ac idu lan t avec l 'acide 
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sulfur ique, on obt ien t u n dépôt formé p re sque en t i è re 
ment, de sulfure d ' i n d i u m . L e l i qu ide , t rès légèrement 
acide, est m i s en ébu l l i t i on avec u n g rand excès d 'eau, 
et le ga l l ium redevient u n sous-sel . On isole ce métal pa r 
l 'électrolyse de la solut ion po tass ique d u sous-sel . M a i s , 
pour que le dépôt mé ta l l ique se forme avan tageusement , 
il faut des condi t ions spéciales . La surface de l 'électrode 
négative doit ê tre pet i te pa r r appor t à celle de l 'électrode 
pos i t i ve L e méta l se dépose à froid souvent , su ivant de 
longues p i les de cr i s taux en a igui l les , 

62 g r a m m e s de ga l l ium b r u t ont a insi été r e c u e i l l i s ; 
ce qui pe rme t d 'évaluer la t eneur de la b lende à environ 
1/60 000 ou à 16 m i l l i g r a m m e s de ga l l ium pa r k i l o 
g ramme. 

Le gal l ium b r u t a été purifié en le filtrant au t ravers 
d'un l inge serré , en l ' ag i tan t à chaud avec de l 'eau ac idu 
lée d'acide ch lo rhydr ique , en s'y r ep renan t à p lu s i eu r s 
fois pour opérer sa cr is ta l l i sa t ion. 

Fait b ien cur ieux, pu i squ ' i l s 'agit d 'un méta l , le ga l l ium 
entre en fusion à -+- 30 d e g r é s . Les cr is taux ont été o b t e 
nus en refroidissant le méta l à 10 ou 15 degrés a u - d e s 
sous de son point de fusion et en y i n t rodu i san t u n fil 
do pla t ine por t an t une parcel le de ga l l ium sol ide . Au 
bout de que lques secondes , on obt ient des cr is taux octaê-
dr iques . I l faut re t i re r p r o m p t e m e n t les cr is taux, parce 
que le méta l s'échaufferait b i e n vi te j u s q u ' à son poin t 
de fusion. 

Au-dessous de - j - 30", le ga l l ium est du r , peu m a l 
l éab le ; i l s 'é tend sous le m a r t e a u et p r e n d du p o l i ; 
mais i l devient p r o m p t e m e n t cassant . On a p u l 'obteni r 
en l ames minces en le coulant ent re des glaces chauf
fées. Ce méta l la isse su r le pap ie r des traces p r o n o n 
cées d 'un gr is b l eu . I l conserve son éclat dans l 'a ir 
et dans l 'eau b o u i l l i e , c 'es t-à-dire p u r g é s d 'air . Sa 
couleur, quand i l est fondu, est à p e u p r è s celle de l ' a r 
gent . 

E n l ames , formant deux surfaces pol ies , il laisse réfté-
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chir p lus i eu r s fois la l umiè re en donnan t une belle 
couleur b leu ver t . 

L e s cr is taux de ga l l i um décrép i ten t l o r squ ' on les jette 
dans de l 'eau chaude ; des bu l l e s de gaz s 'échappent 
a lors . E n élect rolysant u n e l i q u e u r au-dessus de -+- 30 dé
g ré s , on obt ient u n méta l pâ teux qu i se gonfle sous l'eau 
t iède et offre l 'aspect de l ' ama lgame d ' a m m o n i u m . En 
malaxant ce p rodu i t dans de l 'eau à -f- 40 degrés , on finit 
p a r ob ten i r du g a l l i u m fluide o rd ina i re . 

L e ga l l ium ob tenu ju squ ' i c i cont ient encore de fai
b les t races de zinc ; ma i s on é l imine ce dern ie r méta l d 'une 
man iè re p r e s q u e complète en ag i t an t l ong t emps avec de 
l 'eau t iède chargée d ' un p e u d 'acide ch lo rhydr ique . 

L 'oxyde de ga l l ium est ex t r êmement so luble dans l 'am
m o n i a q u e . 

M M . Lecoq de B o i s b a u d r a n et Jungf le isch ont préparé 
les ch lorure , b r o m u r e et iodure de g a l l i u m . 

Le chlore a t t aque v ivement le ga l l ium k froid. Le 
composé qu i en résu l t e est p r e s q u e incolore ; il fond 
entre 70 et 76 deg ré s . 

L ' ac t ion du b r o m e est u n p e u mo ins énerg ique . 
L ' i o d u r e s 'obt ient en chauffant l égè remen t . 
Ces t ro is composés sont fusibles et volati ls ; le dernier 

l 'est moins que le s e c o n d , et celui-ci l 'est moins que le 
p r e m i e r . 

4 

Deux nouveauxfmétaux, le philippium et le decipium. 

M . Delafontaine a extrait de la gadol ini te et de la sa-
marsk i t e u n nouveau mé ta l , auque l il a donné le nom de 
philippium. Les mêmes m i n é r a u x lu i ont fourni u n se
cond mé ta l , le decipium, mot dérivé du la t in decipium, 
(souci, déception) p o u r rappe le r les difficultés qu i ont p ré 
sidé à sa découverte . 
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Les caractères du decipium sont ana logues à ceux dos 
métaux qu i l ' accompagnent dans le m ine ra i d'où il a été 
retiré ; mais il p résen te des caractères p rop res très t r an 
chés. Son oxyde diffère par sa couleur b lanche de l 'oxyde 
d e p h i l i p p i u m , qu i est jaune ; sa l a rge b a n d e d 'absorpt ion , 
située au n° 416 de l 'échelle spec t ra le de M . Lecoq de 
Boisbaudran , le d i s t ingue de la thor ine , e tc . 

E n l ' é tudiant , M . Delafontaine est pa rvenu à reconnaî t re 
des rappor t s ex t rêmement in té ressan t s ent re son équ iva
lent et celui des aut res métaux du m ê m e g r o u p e . E n effet : 

L'équivalent de Yyttrîum étant égal à. . . 58 
On trouve pour le philippiurn, lk ou . . 58 -f- 2 X 8 

pour le terbiurn, 98 ou . . 58 + 5 x 8 
pour le décipium, 106 ou . . 58 + 6 X 8 
pour Verbium, 114 ou . . 58 + 7 X 8 

Il résul te de ces n o m b r e s que les idées d 'après l e s 
quelles les mé taux ne sera ient pas préc i sément des corps 
simples, mais p lu tô t des p rodu i t s de condensat ion d 'un 
ordre de corps que nous ne connaissons pas e n c o r e , son t 
très-fortifiées pa r ces r app rochemen t s . 

D 'un au t re côté, on voit que ' la série n 'es t pas complète ; 
il manque u n t e r m e en t re Yyttrium et le philippiurn, et 
il en m a n q u e deux en t re celui-ci et le terbiurn, sans 
compter qu ' i l p e u t en exister à la su i te de Yerbium. Auss i 
M. Delafontaine ins is te - t - i l s u r ce point , q u e le didyme 
paraî t ê tre u n mé lange de p l u s i e u r s corps qu i seraient 
encore à i so le r . 

On voit auss i que les m é t a u x de la gadol ini te , dont 
p lus ieurs étaient révoqués en doute par que lques ch i 
mistes , et q u i , en tous cas , para i ssa ien t dénués de tou t 
intérêt , acqu iè ren t mie, i m p o r t a n c e considérable , p u i s 
qu'ils nous fournissent^l 'un des p lu s beaux exemples de 
familles na ture l les de corps s imples que nous conna is 
sions. 

M . D u m a s a donné sur l ' au teur de la découverte du 
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decipium des détai ls i n t é r e s san t s . M . Delafontaine, petit 
paysan dans son en fance , devint maî t re d'école à 
Gél igny, près de Genève, et r empl i t ce modes te métier 
p e n d a n t p lu s i eu r s années . Il vint alors à Genève, 
où i l donna des répét i t ions tout à fait é lémentai res : et 
i l p r i t goût à la c h i m i e , en suivant les cours de 
M . P l a n t a m o u r et de M . M a r i g n a c . Actue l lement il est 
fixé en A m é r i q u e , à Ch icago , où il s 'était instal lé un' 
l abora to i re c o m p l e t , l o r sque le g r a n d incendie qui 
ravagea cette vi l le , anéan t i t sa pet i te for tune^ Obligé 
de recommencer sur de nouveaux frais, M . Delafontaine, 
pr ivé de la p l u p a r t des g r a n d s moyens d'action dont 
dispose la science mode rne , v ient n é a n m o i n s de mener 
à b i en des t ravaux qu i p résen ta ien t des difficultés excep
t ionnel les . 

L'acide persulfurique. 

U n nouvel acide d u soufre a été découvert , en 1878, 
p a r M . Ber the lo t . L a composi t ion de cet acide, qu i est 
r ep résen tée p a r la formule S 5 0 ' , cor respond aux acides 
p e r m a n g a n i q u e et pe rch lo r ique . 

Cet acide a été ob tenu p u r et a n h y d r e pa r l'eftluve 
é lec t r ique , à forte tens ion, ag i s san t sur u n mélange d'a
cide sulfureux et d 'oxygène, p r i s en volumes égaux 
et r i gou reusemen t secs. Dans ces condi t ions l 'acide sulfu
r ique ne se combine n i à l 'oxygène ni à l 'ozone. 

L 'ac ide pe r su l fu r ique peu t encore être ob tenu en dis
so lu t ion , p e n d a n t l 'électrolyse des so lu t ions concentrées 
d 'acide su l fur ique , ce qu i l 'a fait confondre avec l'eau 
oxygénée, avec de l 'acide su l fur ique concentré et é tendu 
d 'une quan t i t é d 'eau infér ieure à 1 équivalent . La com
b ina i son n ' a pas l ieu avec de l 'acide su l fu r ique é tendu 
de 2 équ iva len t s d 'eau . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il est à peu p rès certain que l 'acide pe r su l fu r ique se 
produit dans d ' au t res c i rconstances où l 'acide sulfu-
rique concentré se t rouve au contact de peroxydes a lca
lins ou mé ta l l iques , et des au t re s agen t s oxydants à u n e 
basse t e m p é r a t u r e . 

M. Ber thelo t a p r é p a r é l 'acide pe r su l fu r ique avec son 
appareil à t u b e s concentr iques - . Au bou t de h u i t à dix 
heures, les surfaces de l 'espace annu la i re sont recou
vertes pa r des gout te le t tes d ' u n l iquide épais et adhé ren t . 
Ce l iquide s'étale parfois sur la surface d u ve r re , en uDe 
couche mince et i r isée. E n exposant l ' appare i l à u n e 
température voisine do zéro, on voit une cr is ta l l i sa t ion 
s'effectuer : ce sont des cr is taux g r e n u s et ind i s t inc t s , ou 
des a igui l les t r a n s p a r e n t e s , m inces , flexibles, longues 
de p lus i eu r s cen t imèt res , fixées aux paro i s et assemblées 
en houppes b r i l l an t e s . 

M. Ber thelo t a employé , p o u r p r épa re r l 'acide pe r su l 
furique, u n e b o b i n e d ' induc t ion d ' u n e g r ande p u i s s a n c e . 
Il aurai t ob t enu p lu s vite le m ê m e résu l ta t s'il avai t 
employé, p o u r produi re les effluv3S é lec t r iques , les a p p a 
reils au charbon que tout le m o n d e connaî t m a i n t e n a n t . 

L 'aspect généra l d u nouvel acide rappe l le celui d e 
l'acide sul fur ique a n h y d r e . La t ens ion de sa vapeur est 
considérable. Il conserve souvent l 'état l i qu ide ou i m 
parfaitement c r i s ta l l in , quo ique l 'analyse ne m o n t r e pas 
de différence d a n s sa composi t ion sous c e s deux é ta ts . 

La série des combina i sons du soufre avec l 'oxygène 
actuellement connues est la suivante : 

S ! 0 ' acide h y p e r s u l f u r e u x ; 
S* 0* acide su l fu reux ; 
S s O s acide hyposu l fu r ique ; 
S s O 6 acide su l fu r i que ; 
S s O 7 acide pe r su l fu r ique . 
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6 

La fabricat ion art i f ic ie l le des p i e r r e s p r é c i e u s e s . — Le rub i s , le saphir 
e t l e cor indon , produi t s par .la v o i e c h i m i q u e . — P r o c é d é s employés 
p o u r ce t t e r e p r o d u c t i o n , par .MM. F r ê m y et F e i l . 

L a composi t ion ch imique de tous les miné raux est au
j o u r d ' h u i par fa i t ement c o n n u e , et les p ie r res dites pré
cieuses ne font p a s exception à cet te règ le . Aussi les 
chimistes ont - i l s , de t rès b o n n e h e u r e , essayé de produire 
art if iciel lement les p ie r res les p l u s recherchées dans le 
commerce . U s sont p a r v e n u s , d e p u i s le mi l ieu de notre 
siècle, à fabr iquer non toutes ces sub t ances , mais un 
g r a n d n o m b r e d 'en t re e l les . 

Les t ravaux do M M . Ebe l rnen , de Sena rmon t , Henri 
Sainte-Glaire Devil le , Caron, G a u d i n , D e b r a y , etc . , nous 
ont appr i s à r e p r o d u i r e d iverses p ie r res précieuses qui 
sont des silicates cr is ta l l isés . On avait m ê m e reproduit 
art if iciel lement le cor indon, le r u b i s et le saphir , mais 
sous u n très faible vo lume . M M . F r é m y et Fe i l ont fait, 
en 1878, u n de rn i e r p a s , et u n pas t rès impor t an t , dans 
cette voie. I l s sont p a r v e n u s à obtenir en masses consi
dérables le cor indon , le r u b i s et le saphi r . 

I l est c la i r que si l ' i ndus t r i e pouvai t fabr iquer les 
p ie r res p réc ieuses , l eu r pr ix d iminuera i t d 'une manière 
ex t raord ina i re . L e cor indon, le r u b i s et le saphi r pour
ra ient o rner la pa ru re du pauvre comme celle du riche, 
et l 'hor loger ie t rouvera i t à b a s pr ix , pour la construc
tion de ses p ivots , les p ie r res d u r e s q u i sont aujour
d 'hu i si chères . Seu lemen t il en résu l te ra i t , pendant un 
cer ta in t e m p s , u n e grave p e r t u r b a t i o n , ou p lu tô t un com
ple t bou leve r semen t dans le commerce de la joai l ler ie . 

Cette ques t ion , toutefo is , ne doit nu l l emen t nous 
préoccuper ici . L e côté scientif ique de la p roduc t ion des 
p ie r res p réc ieuses est le seul q u e nous ayons à mettre 
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en lumiè re , et nous a l lons essayer de l'aire comprendre 
par quels procédés M M . F r é m y et Fe i l , l 'un professeur 
de chimie au M u s é u m d 'h is to i re na ture l le et m e m b r e de 
l ' Inst i tut , l ' au t re fabricant de cr is taux p o u r l 'opt ique, 
sont arrivés à p rodu i r e ar t i f iciel lement les p ie r res p r é 
cieuses dont i l s 'agi t . 

Le rub i s et le saphi r ne s o n t q u e l ' a lumine cristal l isée, 
colorée p a r que lques t races de subs tances métal l iques 
diverses; le cor indon est de l ' a lumine cristall isée a b s o 
lument p u r e . I l s 'agissa i t donc d 'obteni r de l ' a lumine 
Cristallisée, et d 'ajouter à celle-ci les subs tances colo
rantes qu i c o m m u n i q u e n t au rub i s sa couleur rose et au 
saphir sa couleur b l e u e . On devait ob ten i r a insi du r u b i s , 
du saphir , du cor indon en masses suffisantes p o u r être 
employées dans l 'hor loger ie et p o u r se p rê t e r à 'la taille 
des lap ida i res . 

Voulant se r app roche r au t an t que poss ib le des condi 
tions na tu re l l e s qu i ont dé te rminé p r o b a b l e m e n t la for
mation d u cor indon, du r u b i s et du saphi r au sein des 
roches de l 'écorce t e r r e s t r e , c 'est-à-dire voulant soumet t re 
l 'alumine à la t e m p é r a t u r e la p l u s élevée p o u r la faire 
fondre et cr is ta l l i ser ensu i t e pa r le refroidissement , 
MM. F r é m y et Fe i l ont e m p r u n t é à l ' indus t r i e ses four
neaux les p l u s éne rg iques afin de p rodu i r e une t em
pérature ex t r êmemen t élevée, et de p ro longer cette t e m 
pérature pondan t un t e m p s fort l ong . Us ont opéré sui
des masses c o n s i d é r a b l e s ; car i ls ont agi s u r 20 ou 30 
ki logrammes de mat iè res , qu ' i l s chauffaient sans i n t e r 
ruption p e n d a n t vingt j o u r s . 

C'est dans le four de l 'us ine Fe i l qu 'on t été exécutées 
les expériences q u i exigeaient la p lu s hau te t empéra tu re . 
Lorsque les essais demanda i en t u n e calcination p r o 
longée, on avait recours à u n four à glaces de Sa in t -
Gubain.. 

Voici la mé thode qui a fourni la p lu s g rande quant i té 
d 'a lumine cr is tal l isée. 

On commence pa r former un a lumina te fusible. On le 
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chauffe, ensui te au r o u g e vif, avec une substance sili
ceuse . L ' a l u m i n a t e se t rouve l en t emen t décomposé; l'a
l u m i n e se dégage de sa combina ison sa l ine , en présence 
du fondant si l iceux. U n e fois miso on l iber té , cette alu
m i n e cr is ta l l ise . 

L a cr is tal l isat ion de l ' a lumine peu t être at t r ibuée à 
diverses causes , soit à la volat i l isat ion de la base qui 
était un ie à l ' a l umine , soit à la réduc t ion de cette base 
pa r les gaz du fourneau, soit à la formation d 'un silicate 
fusible q u i , pa r la combinaison de la silice avec la base, 
isole l ' a lumine , soit enfin à u n p h é n o m è n e de liqualion 
qu i p rodu i ra i t u n si l icate fusible et de l ' a lumine peu 
fusible. 

Quoi qu ' i l en soit de l 'expl icat ion théor ique , le dépla
cement de l ' a lumine p a r la si l ice pa ra î t ê tre le procédé 
le p lu s sû r p o u r obteni r l ' a l umine cr is tal l isée. Plus ieurs 
a lumina t e s fusibles se p rê t en t à cette décomposition ; 
mais celui qu i j u s q u ' à p réson t a donné les résul ta ts les 
p lus ne t s , est l ' a lumina te de p l o m b . 

L o r s q u ' o n place dans u n creuset de terre réfractaire 
u n m é l a n g e , à po ids é g a u x , d ' a lumine et de minium 
(bioxydo de p lomb) et qu 'on le calcine a u rouge vif, pen
dant u n t e m p s suffisant, on t rouve dans le creuset , après 
lo ref roidissement , deux couches différentes. L 'une est 
v i t reuse et formée su r tou t de si l icate de p l o m b , l 'autre 
est cr is tal l isée et p r é sen t e souvent des géodes remplies 
de beaux cr is taux d ' a l u m i n e . Les paro i s du creuset con
couren t à l 'opéra t ion pa r la silice qu 'e l les contiennent. 
Ces parois sont toujours aminc ies et souvent percées 
pa r l 'oxyde do p l o m b . A u s s i , p o u r éviter la perte du 
p r o d u i t , opè re - t -on o rd ina i r emen t dans u n double 
creuset . 

L 'expérience ainsi condui te donne des cr is taux blancs 
d ' a lumine , qu i cons t i tuent lo cor indon . Lor squ 'on veut 
obteni r des r u b i s , c 'es t-à-dire des cr is taux d 'a lumine de 
couleur rose, on ajoute au mélange d ' a lumine et de mi 
n i u m 2 à 3 p o u r 100 de b i ch romate de potasse . 
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Pour ob ten i r le s a p h i r , on p r e n d u n e pe t i te p r o p o r 
tion d'oxyde de cobal t , mé l angée à u n e trace de b ichro
mate de potasse , et l 'on ob t ien t de magnif iques cr is taux 
bleus, c 'est-à-dire d u saph i r artificiel. 

Les cr is taux de rub i s a ins i ob t enus par la voie chi
mique sont o rd ina i r emen t recouver ts de silicate de 
plomb, qu 'on enlève de différentes m a n i è r e s , soit pa r 
l'action de l 'oxyde de p l o m b fondu, soit par l 'acide fluor-
hydrique, soit pa r la potasse en fusion, soit enfin par 
une calcination p ro longée dans l ' hyd rogène , suivie de 
l'action des alcalis et des ac ides . 

Dans cer ta ins cas , on t rouve dans les géodes des cris
taux presque p u r s , et qu i p r é sen t en t tous les caractères 
des corindons et des r u b i s n a t u r e l s . I l s en ont la com
position, l 'éclat a d a m a n t i n , la d u r e t é , la densi té et la 
formo cr is ta l l ine . 

Les beaux échant i l lons de cor indon, do r u b i s et de 
saphir que nous avons pu examiner , avaient été p rodu i t s , 
non avec l ' a lumina te de p l o m b , ma i s avec le fluorure 
d 'aluminium. Si l 'on soumet à une t empéra tu re rouge , • 
pendant p lus ieurs h e u r e s , u n mé lange , à poids égaux , 
de silice et de fluorure d ' a l u m i n i u m , pa r la réaction 
mutuelle de ces deux corps , il se dégage du fluorure de 
silicium; on ob t i en t u n corps cr i s ta l l i sé , q u i para î t ê t re 
du ditlhèna, ou si l icate d ' a l u m i n e . 

L 'a lumine mise en l iber té par la décomposi t ion du 
Cuorure d ' a l u m i n i u m , cris tal l isée p a r l e ref ro id issement , 
donne le c o r i n d o n , ou le saph i r , et donne le r u b i s , si 
on l'a mélangée de subs tances minéra les colorantes a p 
propriées. 

Il paraît que le fluorure d ' a l u m i n i u m est le composé 
le plus efiicace pour ce g e n r e de fabr ica t ion . Les a u 
teurs semblen t au jourd 'hu i préférer ce de rn ie r composé 
à l 'aluminate de p l o m b . 

MM. F r é m y et F e i l con t inuent l eu r s recherches su r la 
production des p i e r r e s précieuses par des procédés ch i 
miques. 
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Hâtons -nous de dire ' , p o u r d iss iper les doutes que 
l 'on a voulu élever à cet égard , q u e le r u b i s , le corindon 
et le saphi r ob tenus p a r ces procédés ont le volume et 
toutes les qua l i tés r equ i ses pa r le commerce de la joail
le r ie , et que ces p ie r res préc ieuses artificielles seront 
cer ta inement ut i l isées p a r l 'hor loger et le joaill ier. On 
les obt ient en masses vo lumineuses , e t leur dureté, 
leur t ransparence sont en t i è remen t comparab les à celles 
du cor indon et du saph i r n a t u r e l s . 

M M . F r é m y et Fe i l , qu i s 'é taient p roposé u n bu t tout 
scientifique, n ' on t p a s hési té à m e t t r e l eur découverte 
dans le domaine p u b l i c . C'est u n dés in téressement au
quel i l faut app laud i r . E n effet, les procédés imaginés 
pa r ces chimis tes é tant connus , [ne peuvent manquer 
d 'être perfect ionnés encore p a r les recherches ultérieures 
qu ' i l s p rovoqueron t de la par t des i n d u s t r i e l s . La voie 
est ouver te , b ien t racée , b i en ap lan ie , i l n ' y a p lus qu'à 
y marche r , et b i en tô t tou tes les p ie r res réputées d'une 
valeur i ne s t imab le pour ron t s 'obtenir à bas prix, 

•au g r a n d avantage de l eu r diffusion dans le com
merce de la b i jouter ie et dans les t ravaux de l'hor
loger ie . 

L a fabricat ion artificielle du d i aman t subs is te seule 
au jourd 'hu i p o u r exercer l a sagaci té des chercheurs. 
M a i s il ne faut p a s désespérer de voir la chimie fabri
que r , p a r u n procédé artificiel, le p l u s beau joyau de 
tous les t e m p s , q u i n ' e s t , on le sai t , q u e du carbone 
cr is ta l l isé . On vient d 'ob ten i r l ' a l umine cristall isée dans 
le creuset d ' un l abora to i r e . P o u r q u o i n'obtiendrait-on 
pas le carbone cr is tal l isé pa r un moyen analogue? Le 
carbone , il est vra i , es t un corps s imple , e t on no lui 
connaît aucun d issolvant ni p a r le feu ni par la voie hu
mide . Sa cr is ta l l isa t ion est donc u n p r o b l è m e beaucoup 
p lus compl iqué que celui dont la chimie nous a offert 
en 1878 u n e si b r i l l an t e solut ion à l ' égard des pierres 
précieuses. 
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Le diamant artificiel : recherches de J.-N. Gannal sur la production 
artificielle du diamant par la décomposition du sulfure de, carbone. 

Gomme sui te na tu re l l e au travai l qu i précède , nous 
devons placer ici u n t rès in téressant souvenir des t en ta 
tives faites pa r la chimie p o u r la fabricat ion du d iamant . 

Nous avons sous les yeux u n e notice t rès or iginale pu 
bliée par M M . Ganna l fils. On y t rouve exposées les r e 
cherches dues à J . - N . Gannal p è r e , concernant l 'action 
du phosphore su r le sulfure de carbone . 

Ces observat ions , comme on va le voir, sont d 'une date 
ancienne ; mais elles p r é sen t en t u n g r a n d in térê t . 

Le 3 novembre 1828, J . - N . Gannal communiqua i t à 
l'Académie des sciences le résul ta t de ses recherches sur 
la product ion du d iamant par le sulfure de carbone et le 
phosphore. Vauque l i n et M . Chevreul furent nommés 
commissaires ; mais aucun rappor t ne fut fait sur ce m é 
moire, dont le manusc r i t m ê m e n 'es t pas res té aux a r 
chives de l 'Académie. 

Cependant divers recuei ls qui para issa ien t à cette 
époque pa r l è ren t du travai l de Ganna l . Les fils de ce 
savant ont re t rouvé r écemmen t le b rou i l lon du manuscr i t 
d isparu, ainsi q u ' u n e épreuve de ce t r ava i l , qui devait 
paraître dans le. tome V I I des Mémoires de la Société 
linnéenne de Paris. Ce mémoi re n 'a j ama i s pa ru . L ' é 
preuve a été déposée à l 'Académie des sciences, et elle 
a été pub l iée textuel lement en 1878. 

Ce court h i s to r ique était nécessai re p o u r expl iquer le 
v silence absolu qu i a été gardé ju squ ' i c i sur le mémoire 

que nous al lons r é sumer . 

Gannal obtenai t le d i aman t , c 'est-à-dire le carbone p u r 
cristallisé, en t ra i tan t le sulfure de carbone pa r le p h o s 
phore. 
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Gannal commence p a r p r épa re r le sulfure de carbone. 
I l décr i t , dans son m é m o i r e , la man iè re de préparer ce 
p rodu i t pa r l 'act ion du soufre su r le cha rbon . On obtient 
au jourd 'hu i le sulfure de carbone en g r a n d , dans l ' indus
t r i e , pa r le m ê m e procédé . L e sulfure de carbone étant 
ob t enu , G/annal le me t en contact à chaud , dans un ma-
t ras de ve r r e , avec du, p h o s p h o r e . I l p r e n d à peu près 
quan t i t é s égales des deux ma t i è r e s , ma i s u n peti t excès 
de phosphore accélère la décompos i t ion . On constate que 
dans le p rodu i t de cette réact ion i l existe des cristaux 
assez n o m b r e u x , qu i n e peuven t ê t re q u e d u carbone pur , 
c ' es t -à -d i re du d i a m a n t , p rovenan t de la décomposition 
du sulfure de ca rbone pa r le p h o s p h o r e . 

Il s 'agi t ensui te de sépa re r d u p h o s p h u r e de soufre qui 
s 'est formé, a ins i q u e d u p h o s p h o r e en excès, les points 
cr is ta l l isés . G a n n a l passe le tout à t ravers u n e peau de 
chamois . L a peau de chamois é tan t mi se dans u n e terrine 
à moi t ié r empl i e d ' eau , la l i q u e u r du m a t r a s , dans lequel 
on a t ra i té le sulfure de carjDone p a r le phosphore , est 
versée su r la peau . On r éun i t ses ex t rémi tés , et l 'on com
p r i m e de maniè re à la isser passe r le p h o s p h u r e de soufre. 
L e phosphure l iqu ide é tant s épa ré , on ouvre peu à peu 
la peau , p o u r la isser d é g a g e r la vapeur p rodu i t e , et l'on 
p longe dans l ' eau la por t ion qu i a été séchée par l'effet 
de la p re s s ion . On évite a ins i l ' inf lammation d u phos
phore d e m e u r é l i b r e . 

G a n n a l fit u s a g e d ' u n a u t r e moyen p o u r séparer les 
cr is taux. I l p laça la p e a u de chamois sous une cloche, 
dont l 'air étai t renouvelé tous les j o u r s p e n d a n t p rès d'un 
mois . La peau pu t a lors être man iée à l 'a ir l ib re . Quand 
on l ' eu t r e m i s e dans ses p l i s , elle fut lavée dans l'eau 
p u r e , p u i s séchée, et l ' examen de sa surface devint fa
cile. 

L e p rodu i t de la réact ion que nous venons de r appor 
ter , p résen ta de n o m b r e u x cr is taux q u i , exposés aux 
rayons solaires , réfléchissaient t ou t e s les nuances de 
l ' a rc -en-c ie l . 
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Vingt de ces c r i s taux é ta ient assez gros p o u r être e n 
levés avec la po in te d ' un canif; t rois au t res étaient de la 
grosseur d 'un g r a in de mi l le t . Ces trois g ra ins furent soi
gneusement examinés . I l s raya ien t l 'acier, l eur te in te 
était p u r e , les feux qui en ja i l l i ssa ient étaient des p l u s 
vifs. C'étaient, en un mot , des d i aman t s . 

L e u r cr is ta l l i sa t ion était celle du dodécaèdre ; un seul 
avait cinq côtés de l 'oc taèdre . U n des d i aman t s fut b r û l é , 
et il ne la issa a u c u n rés idu . U n second fut rédui t en pou
dre, qui jou issa i t d 'un pouvoir réfr ingent considérable . 

Ces expériences furent répétées p lu s de dix fo is ; m a i s , 
comme il fallait j u s q u ' à six mois pour en t e rmine r u n e , 
J . -N. Canna i s 'arrêta . 

Avis aux chercheurs et aux a m a t e u r s . 

8 

Reproduction artificielle de l'ortliose. 

P e n d a n t l ong t emps la reproduc t ion des corps de la 
na ture n e pu t être obtenue dans les labora to i res . C'est 
tout au t re chose au jourd 'hu i . A chaque i n s t a n t , on p a r 
vient à faire de toutes pièces des corps miné raux et des 
composés o rgan iques . N o u s avons pa r i é p lu s h a u t , avec 
quelques déta i l s , de la fabrication artificielle des p ie r res 
p réc ieuses : le r u b i s , le saphi r et le cor indon, ob tenus p a r 
voie ch imique . M . Hautefeui l le a p r o d u i t ar t i f ic iel lement , 
en 1878, u n a u t r e minéra l r a r e et p réc ieux , Vorthose. 

M . Hautefeu i l le por te à une t empé ra tu r e compr i se e n 
tre 900 et 1000° u n mélange d 'acide t u n g s t i q u e et d 'un 
s i l ico-aluminate . de po tasse t rès a lcal in , contenant u n 
équivalent d ' a lumine p o u r u n équivalent de si l ice. L 'ac ida 
tungs t ique donne du t u n g s t a t e de potasse , aux dépens 
d 'une par t ie de l 'a lcal i du s i l i co-a lumina te , qu i se t rouve 
ainsi r amené à la composi t ion de l 'or those . Ce sil icate 
cristall ise comme s'il était so lub l edans le tungs ta tea ica l in . 

L'ANNÉE SCIENTITIQue. x x n . — 13 
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194 L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . 

U n mélange de silice et d ' a lumine p e u t remplacer le 
s i l i co -a lumina to : c 'est alors u n t u n g s t a t e de potasse qui 
fournit cette b a s e ; et p o u r qu ' i l soit fusible à 900" , il 
doit ê tre avec excès acide. La si l ice, l ' a lumine et le 
t ungs t a t e de po tasse , en conctact à cette t empéra ture , 
forment de la t r i dymi t e , de l 'o r those et des feldspaths 
t r i c l i n iques . Si la sil ice et l ' a l u m i n e sont dosées exacte
m e n t , la t r i d y m i t e et les fe ldspaths t r ic l in iques dispa
ra issent b i en tô t , et l eu r s é l émen t s concourent à l ' augmen
tat ion des cr is taux d 'o r those . Au bou t de 15 ou 2 0 jours 
de chauffe, ceux-ci r e s ten t seuls et sont par fa i tement dé-
t e r m i n a b l e s . 

Gomme le t u n g s t a t e acide de potasse est so luble dans 
l 'eau bou i l l an t e , on m e t a i s émen t â n u le s i l icate. 

Les quan t i t é s d 'oxygène de la potasse , de l ' a lumine 
et de la silice en t ran t dans la composi t ion de ce produi t 
sont com m e 1 : 3 : 1 2 , p ropo r t i on q u i caractérise les 
fe ldspaths les p l u s r iches en si l ice, l 'or those, le micro-
cline et l ' a lb i te . Ces cr i s taux ont la composi t ion de l 'or
those , et sont i n a t t a q u a b l e s par les ac ides . 

L a forme de ce s i l i co -a lumina te de po tasse peu t être rap
por tée au m ê m e p r i s m e que l 'espèce na tu re l l e de même 
composi t ion c h i m i q u e . L e s c r i s t aux se clivent a i sément . 

Le3 p ropr ié tés minéra l i sa t r i ces du tungs ta te de potasse 
p e r m e t t e n t donc de p répa re r un silicate cr is ta l l isé , lequel 
a la composi t ion et les p ropr i é t é s ch imiques de l 'or those. 
L a forme pr imi t ive des cristaux a les m ê m e s ang les , à 
q u e l q u e s m i n u t e s p r è s , que celle de l ' o r those ; les p r o 
pr ié tés opt iques sont celles qu i caractér isent le système 
monoc l in ique . 

Dans les c r i s ta l l i sa t ions effectuées par le tungs ta te de 
po tasse en t re 900 et 1000" on p r o d u i t donc de l 'o r those , 
et ent re les m ê m e s l imi te s de t e m p é r a t u r e le tungs ta t e do 
soude p r o d u i t d e l ' a lb i te . T o u t e s les condi t ions se t rou
van t i d e n t i q u e s , c'est donc b ien la n a t u r e de l 'a lcal i qui 
d é t e r m i n e le p s e u d o - d i m o r p h i s m e dans le g roupe de 
fcilicates dont il vient d 'ê t re ques t ion , 
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Reproduction du quartz par la voie sèche. 

Le tungs t a t e do soude est u n agen t rninéral isa teur de 
la silice. Les t ravaux récents de M . Hautcfeui l le ont mi s 
ce fait en évidence d a n s p lus i eu r s c i rconstances . L e 
même expér imenta teur a ob tenu la t ransformat ion de la 
silice pu lvé ru len te en quar tz , c 'est-à-dire en silice c r i s 
tallisée. 

A 750° le t ungs t a t e de soude est ma in t enu en fusion 
et l'on je t te de la silice en gra ins dans le creuset . Cette 
température t ransforme les g ra ins de silice en a g g l o m é 
rations de pe t i t s bâ tons t r anspa ren t s . L a cha leur étant 
maintenue p e n d a n t p l u s i e u r s centa ines d 'heures , il se 
forme des py ramides doub le s hexagonales , qu i p a r a i s 
sent d iversement colorées quand on les place entre deux 
prismes de Nicol croisés . 

Ces doubles py ramides p résen ten t toutes les propr ié tés 
du quartz . 

Comme la cr is ta l l isat ion est excessivement len te à 750", 
M. Hautefeuil le a opéré a u t r e m e n t . 

On trai te la silice p a r le tungs ta t e de soude fondu, en 
faisant var ie r souven t la t e m p é r a t u r e entre 800 et 9 5 0 ° . 
La silice se combine avec la soude dans les momen t s 
d'échauffement, et dans les momen t s de refroidissement 
l'acide t u n g s t i q u e p réc ip i t e la s i l ice. Au-dessous de 850° 
environ, la silice p r e n d la forme du quar tz , la silice 
amorphe d ispara î t en que lques h e u r e s ; elle est remplacée 
par des lamel les de t r i dymi t e , avec des cristaux microsco
piques de quar tz i n t e rposés . L e n o m b r e de ces cr is taux 
augmente en p ro longean t l 'act ion de la cha leur . 
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1 0 

Composition des gaz qui sortent des foyers métallurgiques. 

E n r e c u e i l l a n t l e s gaz q u i c i r c u l e n t d a n s la part ie la 

p l u s c h a u d e d e s f o y e r s où s ' é l a b o r e l e fer , M . Gailletet 

a p u , a u m o y e n d ' u n a p p a r e i l c o n v e n a b l e , é tab l i r que 

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

e n t i è r e m e n t d e c e u x q u ' E b e l m e n ava i t a n n o n c é s . 

L e s g a z r e c u e i l l i s a u - d e s s u s d e l a g r i l l e d 'un four à 

r é c h a u f f e r , e n u n p o i n t où l ' œ i l n e s a u r a i t supporter 

l ' éc la t d e s b r i q u e s p o r t é e s a u b l a n c , c o n t i e n n e n t : 

O x y g è n e 13,15 
Oxyde do c a r b o n e . . . . 3,31 
Acide carbonique 1,04 
Azote (par différence). 82,50 

100,00 

O n t r o u v e a u s s i d a n s l ' a t m o s p h è r e o x y d a n t e du four 

u n g r a n d e x c è s d e c h a r b o n d i v i s é , q u i se d é p o s e en couche 

é p a i s s e s u r l e t u b e chaud et froid s e r v a n t à l 'aspirat ion. 

D a n s l e s u s i n e s , l e s gaz q u i s o r t e n t d e s fours à souder, 

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

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

v a p e u r . L e s gaz s e r e f r o i d i s s e n t p r o m p t e m e n t contre les 

p a r o i s d e la c h a u d i è r e ; e t a p r è s 15 m i n u t e s de parcours 

i l s s o n t a r r i v é s à u n e t e m p é r a t u r e i n f é r i e u r e à 500° . Voici 

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

Oxygène 7,65 
Oxyde de c a r b o n e . . ; . 3,21 
Acide carbonique 7,42 
Azote (par différence). 81,72 

100,00 

C e t t e a n a l y s e fait v o i r q u e l a p r o p o r t i o n d 'oxygène a 

d i m i n u é de m o i t i é e n v i r o n . L e r e f r o i d i s s e m e n t et l 'ex-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



linction des gaz met ten t un t e rme à toute réact ion. Ces d e r 
niers, lorsqu ' i l s se d i s s ipen t pa r la cheminée d ' a p p e l , 
contiennent encore a b o n d a m m e n t des gaz c o m b u s t i b l e s . 

Il est facile de r a l l u m e r ces gaz, non employés j u s 
qu'ici, en les faisant circuler su r u n foyer et en r a l e n 
tissant leur m o u v e m e n t . 

C'est pour a t te indre ce b u t que M . Cailletet a fait 
établir dans ses forges de Sa in t -Marc (Côte-d'Or) u n four 
de grande d imens ion , l eque l reçoit les gaz à l e u r s o r t i e 
du générateur . 

Eans ce four, les gaz se ra len t i s sen t en s ' a l l u m a n t a u -
dessus d 'une pet i te gr i l le sur laquel le on b rû l e d e s e s 
carbilles ou que lque combus t ib le de faible v a l e u r . On 
utilise la g rande cha leur développée ainsi p o u r r e c u i r e les 
tôles. Le l aminage rend le fer a igre et c a s s a n t ; il se r e 
couvre d'oxyde adhéren t dans les fours de tô le r i e . E n 
chauffant p e n d a n t 12 h e u r e s les feuilles a l térées d a n s des 
caisses de fonte b i e n closes disposées dans le four à gaz 
dont on vient du pa r l e r , on constate , après le c o m p l e t re 
froidissement, q u e les feuilles sont devenues p a r f a i t e m e n t 
malléahles et que l 'oxyde de fer a d i spa ru , l a i s s an t les 
surfaces net tes et h r i l l an t e s . 

On explique t rès b ien cette réduct ion en se r a p p e l a n t 
les expériences sur le passage de l ' hydrogène à t r a v e r s les 
métaux roug i s . E n p longean t dans u n foyer u n t u b e de 
fer aplat i , l ' hydrogène t raverse ses parois et l e u r fait 
reprendre, en s'y accumulan t , l eu r forme p r e m i è r e . L e s 
gaz qui ont péné t r é dans de fonte, sous l ' inf luence des 
parois rougies , sont donc la caisse essent ie l lement r é d u c 
teurs et p rodu i sen t en peu de t emps la désoxydat ion com
plète des surfaces mé ta l l i ques . 

On peut conclure de ce qu i précède : 1° que l e s gaz 
sortant des foyers méta l l iques cont iennent encore, m ê m e 
après l e u r passage sous des généra teurs à v a p e u r , u n e 
quantité impor t an t e de pr inc ipes combus t ib l e s , e t q u ' à 
l'aide des procédés décri ts p lus h a u t i l est facile d e les 
allumer de nouveau et de les b r û l e r p r e s q u e c o m p l è -
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t r m e n t ; 2 " que le passage des gaz r éduc t eu r s à travers des 
paro i s méta l l iques r o u g i e s , peu t recevoir en métallurgie 
des appl ica t ions q u i ne se bo rnen t pas sans doute au 
cas pa r t i cu l i e r r a p p o r t é ici . 

I L 

Minerais de bismuth. 

Les m i n e r a i s de b i s m u t h a b o n d e n t en Bolivie. M , Do-
meyko nous a p p r e n d q u e Jes mines qui en produisen t des 
quan t i t é s cons idé rab les , sont celles de Tazna , de Chnrol-
que , d 'Oruro et p l u s i e u r s a u t r e s des envi rons de Guaina-
Po tos i , de Sorata , e tc . L e b i s m u t h y est ordinairement 
associé à l 'é tain et souvent à l ' a rgen t et à l 'or . 

L a p résence du b i s m u t h a été éga lement constatée 
dans que lques local i tés du P é r o u et d u Chil i , mais en 
bien m o i n d r e s q u a n t i t é s . 

L e s p r inc ipa les espèces de ces mine ra i s peuvent se 
diviser en trois g roupes : minerais sulfurés, oxygénés et 
métalliques. Deux d'entre, elles semblen t nouvelles : 
l 'oxysulfure et le chloro-arsénjate et le chloro-antirnoniate, 

Les miné raux sulfurés sont : la bolivj te , la b i smuth inc , 
le sulfure double de b i s m u t h et de cuivre , Je sulfure de 
b i s m u t h r iche en a rgen t . 

Les miné raux oxydés s o n t : la tazni te , l 'oxychlorure ou 
daubré i t e , l 'oxyde de b i s m u t h hyd ra t é compact et ter
reux , le sil icate de b i s m u t h h y d r a t é . 

L e minera i mé ta l l ique se compose de b i s m u t h natif et 
de b i s m u t h t e l l u r e . 

1 2 

Pécouverte d'un gisement important de plomb argentifère dans l'État 
de Colorado. 

L ' É t a t de Colorado est encore en proie à la surprise 
qu ' a fait éprouver à ses h a b i t a n t s la découverte d'un 
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impor tant g i s emen t d e p l o m b a r g e n t i f è r e Le mine ra i , 
qui est formé p r inc ipa l emen t de carbonate de p l o m b , 
renfe rme, dans cer ta ines pa r t i e s , de 300 g r a m m e s à 
30 k i l o g r a m m e s d ' a rgen t p a r t o n n e . I l r e ssemble à d u 
sable, et l 'on ignora i t j u squ ' i c i sa va leur , de même qu 'on 
a mépr isé l o n g t e m p s le m i n e r a i noi r d ' a rgen t du lac 
Supérieur . 

Les f ragments de ce minera i ont u n aspect pa r t i cu l ie r ; 
quelques-uns r e s semb len t à du mine ra i de fer. On les 
trouve quelquefois en l i ts épais de 6 p iè t res . On offre 
actuellement, pour 15 francs la tonne , du mine ra i qu i 
contient pa r tonne de 1 à 3 k i l o g r a m m e s d ' a rgen t , et du 
plomb en p l u s g rande quan t i t é . 

Dès q u e l 'exis tence de ce g i semen t précieux a été 
connue dans le p a y s , et b ien q u e les m o n t a g n e s fussent 
encore couvertes de ne ige , les envi rons de Ladwi l le ont 
été envahis p a r p lus de six cents che rcheu r s , accourus 
de tous les côtés . 

1 3 

Découverte en Prusse d'un nouveau gisement de sels de potasse. 

L' indus t r ie a l o n g t e m p s t i ré exclus ivement la potassa 
des cendres de végétaux m a r i n s : le Salsoïa soda et les 
varechs. L ' eau de la m e r a ensu i t e fourni à Ba la rd 
une source de s e l s ' de po tasse qu i pa ra i s sa i t i népu i sab le . 
On recueil lai t les e a u x - m è r e s des mara i s sa lan ts , c ' e s t -
à-dire le rés idu de la c r i s ta l l i sa t ion des eaux de la mer 
dans les bass ins d 'évapora t ion , et, p a r des t ra i tement? 
chimiques assez compl iqués , on pa rvena i t à fin re t i re r du 
chlorure de p o t a s s i u m , q u e l 'on t rans formai t ensui te en 
carbonate de po tasse , La découver te d ' impor tan t s gise
ments de ch lo rure de po t a s s ium na tu r e l à Stassfùrt 
(Prusse) vint a r rê te r l 'essor de la fabricat ion des sels de 
potasse pa r le procédé B a l a r d , qu i s 'exécutait dans les 
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sa l ines du mid i de la F r a n c e , aux environs de Cette. La 
n a t u r e fournissant en abondance les sels de potasse, il 
n ' é t a i t p lus nécessai re de les extra i re péniblement des 
eaux de la m e r . 

L a fabrication de la potasse dans les salines du midi 
de la F rance fut donc arrêtée pa r la découverte des 
g i semen t s de Stassfûr t . 

Les dépôts de Lêopoldsha l l ont ensui te été exploités 
p a r les fabricants de la P r u s s e et du duché d'Anhalt . Et 
voici q u ' u n e nouvel le source, de po tasse , p lu s riche en
core, vient d 'ê t re découver te en A l l e m a g n e . 

Une société d ' exp lora teurs , dans des sondages effec
tués au m o y e n du per fora teur à po in tes de diamant, a 
r encon t ré des couches r iches en sels de potasse , dans les 
envi rons d 'Aschers leben , en dehors du pé r imè t re minier 
d u gouve rnemen t p r u s s i e n . T ro i s forages ont été poussés 
success ivement à 3 0 0 , 3 1 0 et 4 3 0 m è t r e s ; u n quatr ième 
forage est en voie d 'exécut ion. On a t rouvé une couche de 
sels de po tasse t rès p u r e et d ' u n e g rande épaisseur . On 
a consta té , de p lu s , l ' exis tence d ' un banc de sel gemme, 
s u r leque l se t rouvera ient les sels de potasse . 

Le mine ra i po tass ique exploi té a reçu le nom de 
kainite. 

L a p r e m i è r e couche de kainite que l a sonde a tra
versée, a u n e épaisseur de 15 mèt res ; en que lques points, 
cette, épa i sseur va à p l u s de 3 0 mè t re s . L ' i ndus t r i e euro
péenne au ra donc l à une provis ion i m m e n s e et peu coû
teuse de sels de po tasse . 

L e s m i n é r a u x les p lu s abondan t s qu i se rencontrent 
dans ce g i semen t sont : la carmallite (chlorure double 
do po ta s s ium et de m a g n é s i u m ) , la kainite (sulfate dou
b l e de po tasse et de magnés i e u n i e au ch lo ru re de ma
g n é s i u m ) , la kiesrite ( su l f a t emonohydra t é de magnésiel , 
la polyhalite (sulfate t r ip le de chaux, de magnés ie et de 
potasse) , le sel g e m m e (chlorure de sodium p u r ) . 

Les sels de potasse o rd ina i r emen t employés dans l'in
dus t r ie sont les carbonate , chlorate , p r e s s i a t e , chromate, 
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azotate, siJicate et sulfate, auxquels il faut ajouter, pour 
les p rodui t s on usage dans la pha rmac i e ou la p h o t o g r a 
phie, le ch lorure , le b r o m u r e et l ' iodure de po tass ium. 
Ces divers sels de potasse servent à la fabrication du 
savon, du verre , d u sa lpê t re , de l ' a lun et des couleurs . 
On les emploie encore dans l ' impres s ion , le lavage, la 
te inture , le b l anch imen t et l ' apprê t des t i s sus et dans une 
foule d 'opérat ions c h i m i q u e s . 

La découverte d ' un g isement na tu re l de potasse doit 
donc être considérée comme u n événement heu reux p o u r 
l ' industr ie , qu i verra d i m i n u e r le p r ix d 'une mat ière 
première fort u t i le pa r la var ié té de ses appl ica t ions . 

1 4 

Origine géologique de l'acide borique dans les lagoni de la Toscane. 

On discute depu i s l ong t emps sur l 'o r ig ine géologique 
de l 'acide bor ique contenu dans les lagoni de la Toscane . 
D'après Brongn ia r t , il existerait une source d 'acide b o r i 
que tout formé au -dessous des terra ins séd imenta i res . 
M. D u m a s n ' adme t po in t l 'existence de l 'acide bor ique 
tout formé. I l croit qu ' i l existe du sulfure de bore , lequel 
donnerai t , pa r sa décomposi t ion , de l 'acide bor ique et 
de l 'acide su l fhydr ique . Cette hypothèse a été géné ra l e 
ment acceptée j u s q u ' i c i . Un géologue qu i a fait u n e é tude 
spéciale des locali tés de la Toscane d 'où l 'on extrait l ' a 
cide b o r i q u e , M . Dieulafai t , vient d 'émet t re u n e opinion 
différente au point de vue d e l à géologie et de la chimie . 

L a source de l 'ac ide bo r ique de Toscane dépendra i t , 
selon M . Dieulafai t , d ' une formation re la t ivement m o 
derne , c ' es t -à -d i re de la formation te r t ia i re . L a par t ie du 
terrain qu i est t raversée p a r les sofftoni correspond à 
l 'horizon mar in de cotte division géologique. L 'acide b o 
r ique s'y t rouve , selon M . Dieulafait , à l 'état de bora te de 
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202 L'ANNÉE S C I E N T I F I Q U E . 

magnés ie , et il au ra i t été déposé dans ces terra ins par la 
s imple évaporat ion spon tanée des anc iennes mers . 

On a toujours expl iqué par les p h é n o m è n e s volcaniques 
l 'arr ivée au jou r de l 'acide bo r ique dans les lagoni de la 
Toscane . M a i s , selon M . Dieulai 'ai t , l ' o r ig ine volcanique 
ne serai t p o u r r i en dans la format ion de ce corps. Si les 
p h é n o m è n e s volcaniques j o u e n t u n rôle dans cette circon
s tance , ce rôle est tout m é c a n i q u e . Il consiste à produire 
de la cha leur , laquel le échauffe et volati l ise l 'eau qui im
p r è g n e les t e r r a in s . Sous l ' influence de l 'eau surchauffée, 
le ch lo rure de m a g n é s i u m et le bora te de magnésie qui 
i m p r è g n e n t les t e r ra ins t e r t i a i r e s , sont décomposés ; il se 
forme de l 'acide ch lo rhydr ique et de l 'acide bor ique , et ce 
corps , a ins i r e n d u l ib re , est en t r a îné j u s q u ' à la surface du 
sol par la vapeur d 'eau, en formant ces je t s de vapeur et 
d 'eau l i qu ide , mé langés d 'acide b o r i q u e , qu i constituent 
les soffioni. L 'ac ide ch lo rhydr ique qu i accompagne los 
soffioni, pas p lu s que les au t re s p rodu i t s , n ' aura i t donc 
po in t , comme on dit g é n é r a l e m e n t , une or ig ine volcani
q u e . La vapeur d ' eau sera i t dans le m ê m e cas : l 'eau des 
soffioni p roviendra i t s imp lemen t des infi l t rat ions du sol. 

E n r é s u m é , d ' ap rès ces nouvel les observa t ions , l'acide 
bo r ique et les subs t ances q u i l ' a ccompagnen t dans les 
lagoni de la Toscane , a ins i q u e dans les g i semen t s ana
logues , se ra ien t des p r o d u i t s exclus ivement sédimentai-
r e s , d o n t on p o u r r a i t suivre l ' o r ig ine et le mode de forma
tion par l ' analyse des phénomènes ord ina i res que présente 
l 'évaporat ion de l 'pau de la m e r dans nos mara i s salants. 
L 'ac ide t o r i q u e a existé d a n s les mer s anc iennes , et c'est 
p a r eui te de l 'évaporat ion de l 'eau do ces mer s qu ' i l s'est 
déposé d a n s les t e r ra ins te r t ia i res , d 'où il est élevé au jour 
pa r su i te des réact ions accidentel les que nous venons d'a
na lyser . 

L 'expl icat ion géologique donnée par M . Dieulafajt vient 
s 'ajouter aux n o m b r e u s e s théor ies que l 'on a déjà données 
p o u r expl iquer la présence de l 'acide bo r ique dans les 
lagoni de la Toscane , E l le nous pa ra î t , d ' a i l l eu r s , s 'ap-
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p u y e r s u r des données scient i f iques t rès d ignes d'être p r i 
ses en cons idéra t ion . Le tout est de savoir s'il existe 
réel lement du bora te de magnés i e dans les t e r ra ins sédi -
mentaires de la Toscane . G'est p o u r la p r e m i è r e fois que 
l'on voit figurer cette subs tance dans la composit ion de 
ces t e r ra ins . I l serai t donc à dés i rer que M . Dieulafait mî t 
hors de doute , p a r des expér iences rigoureuses, la p r é 
sence du bora te de magnés i e dans ces t e r r a i n s . 

1 3 

Les cours d'eau souterrains décèles par des matières salines ou des 
substances tinctoriales jetées dans les.rivières et fleuves. 

Le j o u r n a l la Nature a pub l i é u n r appor t d 'un i n g é 
nieur français , M . T e n Br inck , s u r l'origine des eaux 
de l'Aach, q u i renferme la descr ip t ion d 'une méthode 
très o r ig ina le , et j u squ ' i c i non soupçonnée , de révéler 
lo parcours réel des eaux s o u t e r r a i n e s , par t icu l iè re
ment des fleuves et des r iv ières , q u a n d i ls d ispara issent 
pour u n certain t emps sous la te r re . Voici les faits 
que nous t rouvons exposés dans le travail de M . Ten 
Br inck . 

Le D a n u b e , venant de la Fo rê t -No i r e , coule p re sque 
dans la direct ion de l ' oues t à l 'est , t and is que le B h i n 
marche pa ra l l è l ement et i nve r semen t depu i s le lac de 
Constance j u s q u ' à Bâle . L a h a u t e u r des deux fleuves au -
dessus du n iveau de la m e r est très différente. L e D a n u b e , 
dans la contrée dont i l s 'agi t , a u n e a l t i tude de 650 m è 
tres environ, et le R h i n u n e a l t i t ude de 400 mè t r e s . I l y 
a donc en t re les h a u t e u r s des deux cours d 'eau u n e diffé
rence de 250 mè t re s , et ils sont séparés par u n e distance 
de 28 à 30 k i l omè t r e s . D ' u n au t re côté, l 'Aach est u n e 
s imple r ivière t r i bu t a i r e du lac de Constance. El le p r e n d 
sa source p rès du vil lage du m ê m e n o m , qu i e s t a 15 k i lo 
mèt res d u D a n u b e , au -dessus de M ö h r i n g e n , en un po in t 
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d o n t la h a u t e u r e s t m o i n d r e q u e c e l l e d u D a n u b e d'à peu 

p r è s 150 m è t r e s . 

L a s o u r c e d e l ' A a c h e s t u n e d e s p l u s c o n s i d é r a b l e s des 

p a y s de p l a i n e d e l ' E u r o p e . E l l e d é b i t e e n m o y e n n e 5500 

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

L e l i t d u D a n u b e es t u n s o l c a l c a i r e j u r a s s i q u e . 

L e ca l ca i re d e l a v a l l é e d u D a n u b e e s t c o n s t i t u é par 

d e s c o u c h e s i r r é g u l i è r e s et d i v e r s e m e n t i n c l i n é e s , très 

f r i a b l e s , s t r a t i f i é e s , f e n d u e s et d i v i s é e s . L e t erra in est 

t e l l e m e n t p e r m é a b l e , q u e l e p l u s g r a n d n o m b r e d e s o u r 

c e s et r u i s s e a u x d u p a y s , e n t r e l e D a n u b e et l 'Aach , se 

p e r d e n t d a n s l e s o l et n e r e p a r a i s s e n t p l u s . 

O n avai t r e m a r q u é , d e p u i s fort l o n g t e m p s , q u e le D a 

n u b e p e r d u n e p a r t i e d e s o n e a u l o r s q u ' i l c o u l e entre 

• I m m e n d i n g e n et M o h r i n g e n . D a n s l e s a n n é e s s è c h e s , la 

p l u s g r a n d e p a r t i e d u D a n u b e d i s p a r a i s s a i t d a n s des 

f e n t e s et d a n s d e s t r o u s s i t u é s d a n s l e l i t d u f l e u v e . L e s 

p r o p r i é t a i r e s d e s u s i n e s s i t u é e s s u r l e D a n u b e , e n aval, 

a v a i e n t s o u v e n t fait f e r m e r l e s i s s u e s s o u t e r a i n e s , pour 

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

p r é t e n d a i e n t a v o i r d r o i t à c e l t e e a u , l a q u e l l e , s e l o n eux , 

a l i m e n t e l a s o u r c e d e l ' A a c h . 

Ces p r é t e n t i o n s e t c e s i n t é r ê t s o p p o s é s d é c i d è r e n t le 

g o u v e r n e m e n t b a d o i s à d e m a n d e r l a p r e u v e q u e l ' eau per

d u e p a r l e D a n u b e r e s s o r t r é e l l e m e n t d e terre à A a c h . U n 

c h i m i s t e - i n g é n i e u r , M . K n o p , fut c h a r g é d e r é s o u d r e la 

q u e s t i o n . 

M . K n o p fit c e t t e r e c h e r c h e p a r u n m o y e n fort i n g é 

n i e u x . I l fit v e r s e r 10 t o n n e s (10 000 k i l o g r a m m e s ) de 

s o l - m a r i n d a n s l e D a n u b e , au l i e u o ù l ' eau s e p e r d , et 

u n o b s e r v a t e u r , p l a c é à la s o u r c e de l ' A a c h , fut c h a r g é de 

r e c u e i l l i r d ' h e u r e e n h e u r e , p e n d a n t p l u s i e u r s j o u r s , des 

b o u t e i l l e s d ' eau d e la s o u r c e . C e t t e e x p é r i e n c e fut c o m 

m e n c é e l e 2 4 s e p t e m b r e 1 8 7 7 . M . K n o p a n a l y s a l ' eau de 

c e s b o u t e i l l e s , e t y t r o u v a l e s e l q u ' i l ava i t j e t é d a n s l 'un 

d e s t r o u s d u l i t d u D a n u b e . 

M . T e n E r i n c k a e u l ' i d é e de f a i ; e la m ê m e r e c h e r c h e , 
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par im autre mode d ' expér imenta t ion . Not re compatr iote 
a remplacé le sol m a r i n que M . Knop avait employé, par 
une mat ière colorante mêlée à l ' eau . Cette mat ière colo
rante artificielle, c'est la fluorescéine, que l 'on fabrique 
à Bâle; M . Ten B r i n c k a constaté q u e cette mat ière colo
rante suffit pour te indre 200 000 fois son volume d 'eau. 

La fluorescéine s 'obt ient en t ra i t an t , à la t empéra tu re 
de -f- 190°, un mélange d 'acide ph ta l ique et de résorcine. 
La fluorescéine donne naissance a u n e série de subs tances 
colorantes magnif iques , su ivant q u e l 'on in t rodu i t dans 
sa consti tut ion du b r o m e , de l ' iode ou du chlore . 

On fit d i ssoudre la quan t i t é nécessaire de fluorescéine 
dans une tou r i e , de la capacité d 'environ 60 l i t r es , et le 
9 octobre 1877, à cinq heures après mid i , cette dissolut ion 
fut versée dans l ' eau qu i recouvre l ' un des t rous du l i t d u 
Danube, en t re I m m e n d i n g e n et M ö h r i n g e n . 

Le 12 octobre au mat in seu lement , les gard iens p la 
cés en observat ion à la source de l 'Aach consta tèrent la 
coloration de l ' eau. L ' e a u te in te par la fluorescéine avait 
donc mis 58 à 60 h e u r e s p o u r t raverser les bass ins ou 
réservoirs sou te r ra ins , et repara î t re au j o u r . La coloration 
d e l à r ivière était a lors supe rbe . E l le était d 'un vert i n 
tense qu i , au soleil et dans les par t i es profondes , p r é s e n 
tait des reflets phosphorescen t s , al lant du vert au j a u n e . 
L ' intensi té de la colorat ion a u g m e n t a depuis le m a t i n 
jusqu 'au soir de la j ou rnée du 12 octobre . 

Les h a b i t a n t s du pays n 'osa ien t p lu s laisser bo i re l 'eau 
de l 'Aach à leurs an imaux , c ra ignan t u n e m p o i s o n n e m e n t . 
Mais le 13 octobre au m a t i n la coloration avait beaucoup 
d i m i n u é , et ve r s t rois heu res tou te coloration avait d i s 
paru , après avoir d u r é 30 ou 36 h e u r e s . 

Tel le est la cu r ieuse expérience faite su r les eaux du 
D a n u b e . I l est évident q u e cet te mé thode t rouvera son 
appl icat ion en hydrograph ie p o u r l ' é tude des cours d 'eau 
sou te r ra ins , et qu 'e l le condui ra p o u r ce genre d ' inves t i 
gation géologique à des résu l ta t s fort u t i l e s . 
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1 6 

Le procédé photographique dit aux émulsions sèches. 

On appel le émulsion photographique l a suspension, 

d a n s u n l iqu ide a p p r o p r i é , d ' u n Sel d ' a rgen t insoluble 

t rès divisé et sens ib le à l ' impress ion de la lumiè re . 

E n 1853, G a u d i n disai t déjà : « T o u t l ' avenir de la 

pho tog raph i e s emble r é s ide r d a n s u n collodiun argen

tifère composant la mat iè re impre s s ionnab l e , qu'on pourra 

met t re en bou te i l l e , et é t endre sur du ver re , du papier 

ou u n e toile cirée, e tc . , p o u r ob ten i r immédia tement ou 

le l e n d e m a i n des épreuves pos i t ives o u néga t ives . » 

Aprè s b ien des ten ta t ives p o u r r e n d r e p r a t i q u e le pro-
cédépar émulsion,~M. Chardon est pa rvenu à rendre cette 

mé thode cer ta ine dans s e s r é su l t a t s . Le procédé de' 
M . Chardon», o b t e n u , e n 1 8 7 8 , l e p r i x p roposé p a r l a Société 
française de photographie, et a reçu l ' approbat ion de 

la Société à"encouragement. 

h'émulsion sèche de M . Chardon n 'es t a u t r e chose que 

du b r o m u r e d ' a rgen t p u r , m é l a n g é au collodion, c'est-

à -d i re -du collodion contenant dans ses pores du b romure 

d 'a rgent . Cette subs tance sèche é tant mi se dans des 

flacons que l 'on main t i en t dans l ' obscur i té , peu t être con

servée u n t e m p s cons idérab le . P o u r donner u n e idée 

de la du rée de s a conservat ion, nous d i rons qu'on 

a expédié en Chine des flacons contenant cette s u b 

s tance , et q u ' a u r e t o u r en F rance , après neuf mois de 

voyage, aucune modification n ' a été constatée dans sa 

sens ibi l i té . 

P o u r faire des épreuves p h o t o g r a p h i q u e s avec cette 

émulsion sèche, on en d i ssou t k g r a m m e s d a n s 100 cen t i 

mèt res cubes de mé lange d 'é ther et d'alcool abso lu , fait 

à par t ies égales . On agi te , et a u b o u t de v ing t -qua t re heu

res de contact , on filtre le l i qu ide , dont on recouvre les 
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glaces, qu 'on me t ensuite à sécher . Q u a n d les glaces sont 
sèches, on p e u t les employer i m m é d i a t e m e n t ou p lus i eu r s 
mois après . 

On peut développer l ' imagé tou t de su i t e , ou l o n g 
temps après q u ' o n l'a formée. 

Il est facile d 'enlever cette i m a g e su r u n e pel l icule de 
gélatine ou s u r u n e feuille de pap ie r , ce qu i fait éviter 
les chances de r u p t u r e . 

Le caractère pr inc ipa l de ce nouveau procédé p h o t o g r a 
phique, i n d é p e n d a m m e n t de la facilité de manipu la t ion 
qu'il p rocure , c'est de r end re ex t rêmement facile la c réa
tion du cliché négatif sur ver re , m ê m e dans les c i rcon
stances les p l u s défavorables. 

1 7 

Emploi da chlorure de méthyle pour la production économique de 
basses températures, et pour la fabrication de matières tincto
riales. 

Il est u n p r o d u i t chimique à pe ine connu i l y a q u e l 
ques a n n é e s , et q u i tend à p r e n d r e u n e g rande i m p o r 
tance comme mat iè re indus t r i e l l e . N o u s voulons pa r le r 
du chlorure de mé thy le , q u ' u n ch imis te , M . Vincen t , est 
parvenu à extra i re avec abondance des r é s idus de la d i s 
tillation des mêlasses de sucre de be t te raves . 

M. Vincent a commencé pa r app l iquer le ch lorure de 
méthyle à la product ion écortomique de basses t e m p é r a 
tures. On a ensu i te découvert que ce m ê m e p rodu i t peu t 
donner, é tan t t ra i té pa r différents réactifs ch imiques , de 
magnifiques mat iè res colorantes , ana logues aux couleurs 
d'aniline et de mé thy lamine . 

Nous avons déjà par lé , dans le chapi t re Physique (page 
83) de l ' emplo i du chlorure de mé thy le p o u r la p roduc 
tion de basses t e m p é r a t u r e s . N o u s n e reviendrons pas 
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su r ce sujet , et par le rons seu lement ici de l'application 
du chlorure de méthyle à la fabrication de nouvelles ma
t ières t inc tor ia les . 

Ces nouvel les mat iè res colorantes sont analogues 
à celles de l ' an i l ine . E n effet, la mélhylaniline, le violet 
de mêlhylaniline, le violet Hofmann, le vert de mêlhy

laniline, la méthyl-diphénylamine, Vêosine méthylée et 

d 'au t res subs tances colorantes , dans lesquel les le mé
thyle j o u e le rôle pr inc ipa l , t rouvent aujourd 'hui dans le 
ch lorure de mé thy le u n agent généra teur qu i remplace 
avan tageusemen t les au t res composés méthy l iques , pour 
obteni r les couleurs que n o u s venons d 'énumérer . Les 
couleurs m é t h y l i q u e s ob tenues p a r ce moyen auraient, 
au poin t de vue de l 'hygiène , cet avantage qu'elles fe
ra ient d i spara î t r e les dange r s d 'explosion qu i sont la con
séquence de la fabricat ion d u n i t ra te de méthy le en usage 
au jourd 'hu i p o u r p rodu i re les couleurs méthy l iques . 

C'est dans les p rodu i t s condensés de la dist i l lat ion des 
mélasses de be t te raves , p rodu i t s qu i é taient perdus j u s 
q u ' à ce j o u r dans les us ines , que M . Vincent a trouvé 
une source abondan te d'alcool mé thy l ique . E n même 
t e m p s , il constatai t la p résence , dans le m ê m e produit, 
do quan t i t é s notables de t r imé thy l amine , d 'acides homo
logues de l 'acide acét ique et de n i t r i t e s . 

A l 'us ine de Gourr ières , on extrait tous les j ou r s , outre 
le sal in de potasse p rovenan t de la calcination du résidu 
de l 'évaporat ion des mélasses de be t te raves , 1600 kilo
g r a m m e s de sulfate d ' a m m o n i a q u e , 100 ki logrammes 
d'alcool paéthyl ique, et 1800 k i l og rammes d'eaux-mères 
concentrées , contenant p r inc ipa lement des sels de t r imé
t h y l a m i n e . 

E n soumet t an t le p r o d u i t condensé de la distillation 
des mélasses do bet teraves à u n e série de t ra i tements chi
miques qu ' i l serai t superflu de décrire ic i , on arrive à 
ob ten i r p u r l e chlorure do mé thy le , où Ton a trouvé à la 
fois, com m e nous venons de le d i re , u n agen t frigorifique 
et u n e source de mat iè res t inctor ia les . 
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Le chlorure de m é t h y l e , ma lg ré sa p rod ig ieuse vo l a t i 
lité, se conserve et se t r anspor t e dans des vases de tôle 
ou d'acier, à la p ress ion et à la t e m p é r a t u r e o rd ina i re s . 

1 8 

Nouveau réactif pour l'alcool. 

M . J a c q u e m a r t a découvert , p o u r reconna î t re et doser 
l 'alcool, u n nouveau réactif, d 'une g r a n d e sens ib i l i t é . 
Une dissolut ion d'azotate de mercu re , ob t enue en t ra i t an t 
le métal par de l 'acide azotique d 'une concent ra t ion 
moyenne, tel est le réactif dont i l s 'agi t . 

L'action de l 'azotate de mercu re su r l 'alcool du vin est 
rapide. E l l e donne des p r o d u i t s n o m b r e u x , et le m e r c u r e 
est en par t ie r amené au m i n i m u m d 'oxydat ion. S i , après 
la réaction, on ajoute au mé lange u n p e u d ' a m m o n i a q u e , 
on obtient u n préc ip i té noir , d ' au tan t p l u s foncé q u e l 'al
cool du vin est en p lus forte p ropor t ion . L'alcool m é t h y -
lique et les au t r e s l iqu ides ana logues ne donnen t pas de 
précipité noi r avec l ' ammon iaque . 

M . J a c q u e m a r t a fait cons t ru i re u n e boî te por ta t ive 
pour contenir les appare i l s et les réactifs nécessa i res , 
ainsi que l ' ins t ruc t ion su r la man iè re de s 'en servir 
dans les différents cas. 

L a quan t i t é de l iquide alcool ique su r laquel le on opère 
est de 5 à 6 cen t imèt res cubes . Q u a n d il est coloré, c o m m e 
le vin r o u g e , il faut le décolorer p r é a l a b l e m e n t a*/ec d u 
noir an ima l S'il cont ient des essences ou aut res ma t i è r e s 
insolubles dans l 'eau, qu i pou r r a i en t d o n n e r u n e co lora
tion avec le sel de m e r c u r e , on le mé lange avec de l 'eau 
salée, q u i d é t e r m i n e la sépa ra t ion de ces p r o d u i t s , et on 
n ' expér imente que s u r le l iqu ide recuei l l i avec u n e p ipe t t e . 

Si le mé lange est sol ide, s'il s 'agit d 'une p o m m a d e , d ' u n 
savon, d 'une pâ te , e tc . , on p r e n d environ quinze g r a m m s s 
de cette subs t ance , on la malaxe dans u n peu d 'eau, p o u r 
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e n l e v e r l ' a l c o o l , e t l ' o n t ra i t e ce t te e a u c o m m e il a été dit 

p o u r l e s l i q u i d e s a l c o o l i q u e s . 

E n e m p l o y a n t ce p r o c é d é , l e s e m p l o y é s de l 'octroi do 

P a r i s , c e u x d e s d o u a n e s et d e s i m p o s i t i o n s indirectes , 

s o n t a r r i v é s à r e c o n n a î t r e d e s f r a u d e s t r è s - i m p o r t a n t e s , 

q u i a u r a i e n t p u l e u r é c h a p p e r s ' i l s n 'ava i en t pas eu à 

l e u r d i s p o s i t i o n ce m o y e n d ' e x p é r i m e n t a t i o n . 

1 9 

Nouvelle méthode polir reconnaître la falsification des vins. 

O n sa i t q u e la l a n i f i c a t i o n d e s v i n s ' p a r la fuchs ine et 

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

d 'hu i p a r u n m o y e n a s s e z c u r i e u x : l a t e i n t u r e des fils 

d e c o t o n avec le v i n s o u p ç o n n é . U n c h i m i s t e te intur ier , 

M . R o t h , a f o r m u l é a v e c p r é c i s i o n l e p r o c é d é à suivre 

p o u r r e c o n n a î t r e d a n s l e s v i n s b l a n c s et r o u g e s : t° les 

m a t i è r e s c o l o r a n t e s a j o u t é e s a u x v i n s ; 2° I a d d i t i o n au vin 

d e s p é t i o l e s c o l o r a n t s d e m a u v e r o u g e [aUhœa); 3° le 

v i n f a b r i q u é a v e c d u g l u c o s e , d e s r a i s i n s de Corinthe, 

de l ' e a u et d e la l e v u r e d e b i è r e ; 4° l e v i n viné, c 'es t -à -

d i r e a d d i t i o n n é d 'a lcoo l e t d ' e a u . 

P o u r s o u m e t t r e l e s v i n s à c e g e n r e d ' e s s a i , i l faut , préa

l a b l e m e n t , s a t u r e r l e l i q u i d e p a r d u c a r b o n a t e do s o u d e . On 

c o m m e n c e p a r p r e n d r e d u c o t o n i m p r é g n é d e mordant 

d ' a l u m i n e et d e f er , p u i s d u c o t o n m o r d a n c é à l 'oxyde 

d ' é t a i n , en f in d e la l a i n e et, d e la s o i e n o n m o r d a n c é c s , 

et o n t e i n t a v e c le v i n s u s p e c t l e s f i ls do c o t o n , de laine 

et d e s o i e a i n s i p r é p a r é s . 

I l faut n o t e r la q u a n t i t é de c a r b o n a t e d e s o u d e n é c e s 

s a i r e p o u r s a t u r e r 3 0 0 c e n t i m è t r e s c u b e s d e v i n . 

I l e s t i n d i s p e n s a b l e d e p r o c é d e r à d e s e s s a i s c o m p a 

rat i f s , en c h o i s i s s a n t c o m m e t y p e s d e v i n : l e hordeaux , 

l e s v i n s f o r t e m e n t c o l o r é s d c N a r b o n n e et d u R o u s s i l l o n , 

l e b o u r g o g n e , l e s v i n s o r d i n a i r e s d u M i d i , qu i son t m o i n s 
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colores, les v ins rouges l é g è r e m e n t colorés d 'Alsace, le 

picpoul et les vins b lancs d 'Alsace. 
Ces types donnen t les réact ions su ivantes : 
Le bordeaux te in t le m o r d a n t de fer en b r u n noir, 

p resque noi r . 
Le na rbonne et le rouss i l lon t e ignen t le m ê m e m o r 

dant en b r u n foncé, moins no i râ t re que le b o r d e a u x ; avec 
le na rbonne les bandes deviennent un peu p lus foncées 
qu'avec le rouss i l lon . 

Le b o u r g o g n e donne avec le mordan t de fer une nuance 
in te rmédia i re en t re celle du bordeaux et celle des vins du 
Mid i . 

Les vins rouges ord ina i res t e ignen t les t i s sus d 'une 
manière moins intense que les types p récéden t s ; la b a n d e 
du mordan t de fer est moins foncée. 

Les vins b lancs d 'Alsace p rodu i sen t des bandes g r i s â 
tres, dont la te in te est p lu s foncée q u e celle p r o d u i t e pa r 
le p icpoul . 

L B p icpoul fait exception, car il ne colore p r e s q u e p a s 
les t i s sus . Non s a tu r é , il te int la la ine en j a u n e ; sa tu ré , 
en couleur j a u n â t r e ; t and i s q u e les vins b lancs d 'Alsace 
te ignent la laine en couleur g r i sâ t re s'ils sont sa tu rés , et 
avec couleur t a r t re rouge s'ils ne le sont pa s . 

Connaissant b i en la man iè re dont les vins na tu re l s dont 
nous venons de pa r le r se compor ten t à la t e in tu re , on 
précède à l ' examen des v ins que l 'on soupçonne avoir été 
colorés par les pé t io les do mauve r o u g e , vinés ou coupés . 

Le vin sa tu ré , contenant 20 0/o d 'eau, te in t les t i s sus 
de telle man iè re que les bandes mordancées n e sont p a s 
vis ibles . 

Avec des vins vinés, c 'es t-à-dire , alcoolisés et a d d i 
t ionnés de beaucoup d ' eau , les t i s sus p r e n n e n t u n e te in te 
encore p lus claire qu 'avec les vins s imp lemen t add i t ionnés 
d 'eau ; les par t i es non mordancées sont mêmes b l an 
chies . 

Avec les vins pétiolisés, c 'est-à-dire addi t ionnés d e 
fleurs de mauve r o u g e , qu i sont r iches en t ann in , le« 
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b a n d e s , après sa tu ra t ion , dev iennent beaucoup plus fon

cées rju'avec le vin n a t u r e l . 

D a n s la t e in tu re du vin b l anc artificiel, mélangé de 

10 pour 100 de rouss i l lon , la mat iè re colorante du vin 

rouge se fixe et les b a n d e s se dess inen t for tement , que le 

vin soit sa tu ré ou non . 

Les v ins n a t u r e l s , sans except ion, t e ignen t , après sa

tu r a t i on , les t i s sus mordancés et non mordancés en gris, 

ou au moins en mauve g r i s â t r e . D a n s le cas d 'une colo

rat ion artificielle, la te in te gr i se est modifiée, parce que 

la ma t i è r e colorante artificielle se fixe avec la teinte qui 

lu i est p r o p r e . 

On croit c o m m u n é m e n t que le bois de campeche et le 

bois du Brés i l sont employés p o u r la falsification des 

vins ; c'est une e r r eu r . P o u r falsifier les vins par ces ma

t iè res , il faudrai t les neu t ra l i se r par le carbonate de soude, 

et encore n 'a r r ivera i t -on qu ' à la teinte v ineuse . Les p r in 

cipales mat iè res employées pour colorer artificiellement les 

vins sont les mauves , les myrt i l les et les cerises. Ces trois 

subs t ances sont iiioffensives; mais il en est au t rement de 

la phytolacxa et de la fuchsine, q u i sont f réquemment 

employées pour colorer f r audu leusement les vins et qui 

son t d 'un usage vé r i t ab lement dangereux . 

La mé thode de M . R o t h , pourvu que l 'on prenne de 

b o n s vins pour types compara t i fs , d o n n e r a rapidement 

des indicat ions sûres p o u r reconna î t re dans les vins, 

que l s qu ' i l s soient , la présence de tou tes ces substances . 

2 0 

Procédé pour reconnaître les vins plâtrés. 

L ' add i t ion du p l â t r e aux vins n e const i tue pas une 
fraude. 11 a été reconnu que cette mat iè re , qui a pour 
efiet de relever la couleur du vin au m o m e n t de la fer
m e n t a t i o n , n ' i n t rodu i t aucune mat iè re nu i s ib le dans le 
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vin, car elle n'y laisse q u ' u n peu de sulfate de po tasse , 
résul tant de la réact ion du p l â t r e (sulfate de chaux) su r 
les sels po tass iques n a t u r e l s du vin. Ma i s il ne faut pas 
outrepasser u n e cer ta ine quant i té dans l 'addi t ion du p lâ t r e , 
l ine circulaire min is té r ie l le , en date d u 16 août 1 8 7 6 , a 
fixé cette quan t i t é , en p o s a n t en p r inc ipe qu ' à l 'avenir 
« il ne sera toléré q u e deux g r a m m e s au p lu s de sulfate 
de potasse pa r l i t re de v in » . 

Gomment dé te rmine r facilement et r a p i d e m e n t si un vin 
ne dépasse pas cet te l imite de tolérance? M . MarLy, p h a r m a 
cien-major de p remiè re classe, professeur au Va l -de -Grâce , 
a fait connaî t re u n e méthode r épondan t pa r fa i t emen t à 
cette ind ica t ion . 

On pèse 14 g r a m m e s de ch lorure de b a r y u m p u r , c r i s 
ta l l isé; on le r édu i t en poudre et on l ' in t rodui t dans u n e 
Carafe de 1 l i t re , avec 50 cen t imèt res cubes d 'acide chlo-
rhydr ique concentré , et u n e quan t i t é d 'eau dis t i l lée suffi
sante pour avoir 1 l i t re de l i queu r . 10 cen t imèt res cubes 
de cette solution préc ip i ten t exactement 1 d é c i g r a m m e d e 
sulfate de po tasse . 

Avec une p ipe t t e , on prélève 5 0 cent imètres cubes du 
vin à essayer, qu 'on met dans u n e capsule en porcela ine 
Ou dans u n ba l lon . On fait bou i l l i r , et on y ajoute 10 c en 
t imètres cubes de la solut ion ba ry t ique t i t r ée ; on chauffe 
le mé lange j u s q u ' à r ê b u l l i t i o n et on filtre. On essaye 
le l iquide avec u n e nouvel le dose de solut ion b a r y t i q u e . 
Si le vin se t roub le de nouveau , c'est qu ' i l renferme p lu s 
de deux g r a m m e s de sulfate de potasse p a r l i t re ; dans le 
cas cont ra i re , il se t rouve dans la l imi te de to lérance, sauf 
les réserves que comporte l ' examen de ses au t res qua l i t és . 

P o u r savoir si u n vin a été p répa ré sans le secours a r t i 
ficiel d u p l â t r a g e , il faut teni r compte de la p ropor t ion 
d'acide sul fur ique qu i existe normalement, à l 'état do 
sulfate, dans tous les v ins . Cette p ropor t ion est var iable , 
mais elle oscille ent re des l imi tes t r è s - r approchées . 

L ' ana lyse a condui t à reconnaî t re que la quant i té d'acide 
su l fur ique monohydra t é q u i existe n o r m a l e m e n t , à l 'état 
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de sulfate, d a n s u n l i t re de v in , est de 3s r ,109 (chiffre 
max imum) à 0 e ' , 328 (chiffre m i n i m u m ) . 

Ces n o m b r e s r e p r é s e n t e n t respec t ivement 194 et 583 
m i l l i g r a m m e s de sulfate n e u t r e d é p o t a s s e . On peut donc, 
p a r l ' addi t ion de 3 cen t imèt res cubes de solution titrée 
de ba ry t e à 50 cen t imè t res cubes de vin boui l lant , préci
p i t e r tous les sulfa tes con tenus n o r m a l e m e n t dans ce vin. 
E n a joutant une nouvel le quan t i t é de l i q u e u r baryt ique, 
on s au ra si le vin a été p lâ t ré ou s'il est na tu re l . 

2 1 

Moyens de reconnaître les falsifications du beurre. 

P a r ce t e m p s de p rod ig i euse a u g m e n t a t i o n du prix de 
toutes les d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , il n 'es t pas indifférent 
de connaî t re les p rocédés p r a t i q u e s qu i ont été récem
m e n t p r o p o s é s p o u r déceler les a l t é ra t ions , les sophisti
cations du b e u r r e , ma t i è re qu i a sub i , p l u s que toute 
au t r e , u n ex t raord ina i re accroissement de prix sur nos 
m a r c h é s . 

M . Ja i l l a rd d ' une pa r t , M . Husson de l ' au t re , sont 
les chimis tes à qu i l 'on doit la découverte et la publica
t ion des procédés d 'analyse ou d 'examen ayant pour but 
de reconna î t re l es a l t é r a t i ons f rauduleuses d u beu r re . 

Le procédé de M . J a i l l a rd repose, su r les caractères 
microscopiques p r o p r e s au b e u r r e frais ou en mottes, 
comparés à ceux des corps g ras d 'o r ig ine an imale qu'on 
peu t mé lange r avec le b e u r r e . 

Les é l émen t s du b e u r r e s o u m i s à l ' examen microsco
p i q u e , avec u n g ross i s semen t de 450 d i amè t r e s , affec
tent la forme de g lobu les , dont les d imens ions varient 
d 'un cent ième à u n mi l l i ème de mi l l imè t r e . L e s autres 
é léments affectent la forme d 'a rbor i sa t ions cristall ines, 
p rovenan t de la fusion qu ' i l ont dû sub i r . 

P o u r savoir si le b e u r r e a été falsifié avec des corps 
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gras, M . Ja i l l a rd en me t une parce l le en t re deux p l aques 
de verre , et l ' examine au microscope . Le b e u r r e es t - i l 
pur , on n e voit q u e des g lobu les g ras ; es t - i l falsifié, on 
dis t ingue des a rbor i sa t ions au sein des globules g ras . 

M . H u s s o n , pha rmac ien à T o u l , s 'est occupé de Ja 
même recherche pa r des procédés ch imiques . 

On a i n d i q u é le po in t de fusion comme moyen de 
reconnaî tre les a l té ra t ions du b e u r r e ; ma i s le point de 
fusion du b e u r r e frais est var iab le , de sor te que cette 
dé te rmina t ion est assez difficile. 

P o u r la r end re p lu s p ra t ique , M . Husson recommande 
d'opérer comme il su i t . On p r e n d p l u s i e u r s t u b e s de 
même d imens ion , dans lesquels on pèse 10 g r a m m e s 
d'huile de r ic in b ien b l a n c h e . D a n s l ' un de ces tubes , 
on in t rodu i t 1 g r a m m e de b e u r r e frais, dans le deuxième 
1 g r amme d 'axonge , dans le t ro i s i ème 1 g r a m m e de 
margar ine Mour i è s , d a n s le qua t r i ème 1 g r a m m e de suif. 

Tous ces tubes sont placés dans un ba in -mar ie , qu 'on 
chauffe p r o g r e s s i v e m e n t j u s q u ' à 40" . Le b e u r r e fond et 
donne u n l iqu ide l imp ide . L 'axonge donne une solut ion 
t rouble . La m a r g a r i n e rend le l iqu ide opal in , à que lque 
chaleur que ce soi t . Le suif res te à l 'é ta t sol ide. 

La d isso lu t ion du b e u r r e na tu re l dans l 'hui le de r icin 
se fait à 50°. La d issolut ion d 'axonge est t r a n s p a r e n t e . 
Le suif devient g r anu l eux ; ma i s il se d issout à 70" et la 
solution est u n peu la i teuse . A cette t e m p é r a t u r e , et 
en la issant la chaleur d i m i n u e r peu à peu , la so lu t ion 
de suif se fige en t i è remen t à 15°. Les tubes de beur re 
et d 'axonge ont la consis tance d u glycérolé d ' amidon . 
A 9°, l 'axonge est solidifiée; la d isso lu t ion de beur re est 
encore filante ; il en est de m ê m e de la m a r g a r i n e . 

Ces mé langes , t ra i tés à froid pa r l 'alcool au t i tre de 90°, 
donnent des émul s ions l a i t euses , contenant des flocons 
b lancs . 

L e rés idu qu 'on obt ient après avoir filtré, é tant lavé à 
l 'alcool, est m i s à sécher dans u n courant d 'air sec. L e 
suif donne un dépôt de 1 e r , 2 ; i l a donc été t o t a l e -
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m e n t précipi té en r e t enan t que lque chose de l 'huile de 
r ic in . Le rés idu du b e u r r e pèse 7 déc ig rammes , celui 
de l ' axongo 6 d é c i g r a m m e s . L a m a r g a r i n e ne donne pas 
de dépôt , le m é l a n g e res te opa l in . 

On voit q u e le m é l a n g e d u b e u r r e avec l 'axonge ou 
avec le suif change sa so lubi l i té dans l 'hui le de ricin. 

M . LTusson r e c o m m a n d e , c o m m e p lus ne t tes encore, 
les réact ions qu i su ivent : 

On place 1 g r a m m e des s u b s t a n c e s précédentes dans 
u n tube à réactif; avec 10 g r a m m e s de g lycé r ine ; on fait 
fondre ce mé lange à la l a m p e à alcool, et on l 'agite for
t ement . L ' émuls ion p r o d u i t e se sépare l e n t e m e n t ; on 
la t rai te pa r u n m é l a n g e de 10 g r a m m e s d'alcool au 
t i t re de 90° et d ' au t an t d ' é the r au t i t re de 6 6 ° , et l 'on 
in t rodu i t le tou t dans une fiole, que l ' on plonge dans 
u n b a i n - m a r i e , à l a t e m p é r a t u r e de 2 5 ° . Le repos déter
mine la sépara t ion du l iquide en deux couches presque 
égales. L a couche infér ieure est de la g lycér ine , avec une 
par t ie de l ' a lcool ; l a couche supé r i eu re est formée d'alcool 
et d 'é ther . E n opéran t avec du b e u r r e p u r , aucun dépôt ne 
se forme entre les deux couches . La couche supér ieure est 
u n peu te intée en j a u n e , l ' infér ieure est fa iblement opa
line ; cet effet est d ' au tan t p l u s m a r q u é que le beur re con
t ient p l u s de la i t . 

Le b e u r r e de m a r g a r i n e donne les m ê m e s ré su l t a t s ; 
mais l a couche inférieure n ' e s t pas opal ine comme celle 
qu i précède , sa couleur est le j aune sa le . 

L ' axonge laisse u n dépôt à demi fluide. 
Les mat iè res féculentes ajoutées f raudu leusement au 

beu r r e la issent aussi un dépôt en t re les deux couches, 
sans produi re u n e te in te b leue p a r l ' add i t ion de teinture 
d ' iode. E n ajoutant 4 0 g r a m m e s d 'eau et en agi tant , la 
te inte b l e u - n o i r se m o n t r e alors en t re les couches . 

Les fioles re t i rées du ba in-mar ie m o n t r e n t de légers 
flocons b l a n c s , à 20 ou 18°, q u a n d on agi t su r le beurre 
na ture l . Avec le t e m p s , ce dépôt se divise en deux : l 'un 
va au fond, l ' a u t r e n a g e à la surface . 
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L'examen mic roscop ique m o n t r e , avec le p remie r dépôt 
de suif, des cr is taux de s t éa r ine , pe t i t e s masses r o n d e s 
ou elliptiques-, d ' où p a r t e n t des a igu i l l e s . 

L 'axonge offre des sor tes de cel lu les , g lobules g ras à 
demi figés et c o m p r i m é s . 

Le b e u r r e frais la isse voir de l o n g u e s a igui l les de m a r 
garine, f luxueuses et con tou rnées , se r é u n i s s a n t en fa is 
ceaux. L e b e u r r e fondu donne des a igui l les b e a u c o u p 
moins l o n g u a s . 

La mat iè re g la i reuse déposée au fond du vase, p a r le 
refroidissement, vers 18 ou 2û°, a ins i que nous l 'avons 
dit, é tant examinée au microscope , p r é sen t e de n o m 
breux f ragments de t i ssus végé taux et an imaux , a insi que 
des débr i s de mat iè res colorantes . Les débr i s de c u r -
cuma ont la forme de pe t i t es g r anu l a t i ons . L e safran 
offre des débr i s j a u n e s , des fibres et des cellules j a u n e s . 
Le rocou m o n t r e des p l a q u e s d 'un j a u n e roux . L e j u s 
de carotte laisse u n e masse de f ragments avec l 'aspect 
d 'aiguil les b r i s ées . 

Te ls sont les moyens qu 'on peu t employer pour opérer 
l 'analyse qual i ta t ive du b e u r r e . P o u r faire l 'analyse 
quant i ta t ive de cette mat iè re , il faut p r e n d r e des p récau 
tions et exécuter diverses opéra t ions de cbimie don t 
les détails n e saura ien t t rouver ici leur p lace . N o u s avons 
voulu s e u l e m e n t , pa r le r é s u m é qu i p récède , me t t r e le 
lecteur en état de reconnaî t re l u i -même si u n b e u r r e est 
pu r ou m é l a n g é d ' au t res corps g r a s . Avec u n peu d ' a t 
ten t ion , i l n ' e s t pe r sonne qu i ne pu i s se p r a t i q u e r lés 
man ipu l a t i ons fort s imples q u e n o u s avons déc r i t e s . 

22 

Recherches chimiques sur la transformation de la caséine du lait 
en fromage. 

I l est assez é t range que la chimie n ' a i t p u j u s q u ' à ce 
j o u r expl iquer d 'une man iè re satisfaisante la transfor-
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mat ion en fromage d u caséum du la i t , du caillé selon 
le t e rme ord ina i re . E n d ' au t r e s t e r m e s , la théorie chi
m i q u e de la p roduc t ion du f romage est encore à décou
vr i r . On possède s e u l e m e n t q u e l q u e s observations de 
P a y e n , qui consta ta q u e , d a n s la lente transformation 
du caséum en f romage, la mat iè re grasse du lait ne 
pa ra î t j o u e r a u c u n rô le , car el le se trouve à peu près 
dans la m ê m e quan t i t é dans le fromage et dans le caillé 
d 'où il p rov ien t . 

U n e miss ion ayan t été confiée à M . Duclaux, par le 
m i n i s t r e de l ' a g r i c u l t u r e et du commerce , p o u r étudier 
su r place les p rocédés de l ' i ndus t r i e fromagère du Can
tal et les amél io ra t ions q u ' o n p o u r r a i t y apporter , ce 
ch imis te s 'est l ivré à q u e l q u e s é tudes , qu i j e t t en t un cer
ta in j o u r su r la n a t u r e des f romages e t les dérivés chi
m i q u e s du caséum. 

M. Duc laux a d 'abord vérifié l ' exact i tude de l'observa
t ion de P a y e n , à savoir q u e la ma t i è re grasse du lait ne 
j oue q u ' u n rôle e x t r ê m e m e n t res t re in t dans la forma
tion des f romages . Les p ropor t ions de mat iè re grasse 
var ient , en effet, t rès p e u en t re l ' un et l 'autre état. 
S e u l e m e n t , la ma t iè re g rasse sub i t u n e saponification, 
qu i n ' a t t e in t j a m a i s 10 p o u r 1*00 dans les fromages 
m û r i s sous l 'act ion des mucéd inées . Le goût de la ma
t ière grasse change u n p e u , ma i s ses p ropor t ions restent 
à t rès peu p r è s les m ê m e s . 

U résu l te des observat ions de M . Duc laux que le fait 
essent ie l do la t r ans fo rma t ion du caséum d u lai t en fro
m a g e , c'est le pas sage g radue l du ca séum, insoluble dans 
l ' eau , à l 'état d ' a l b u m i n e so luble dans ce l iqu ide , ou plu
tôt à'albumines solubles, car i l a deux subs tances de 
cette famil le . 

L ' u n e de ces albumines es t coagulable à chaud , et par 
conséquent ana logue à celle de l 'œuf; l ' au t re a pour ca
ractère dis t in t i f sa so lubi l i té dans l 'eau chaude et dans 
les acides é t e n d u s ; m a i s elle d o n n e , comme la première , 
u n précipi té pa r le t a n n i n , le sous-acétate de p lomb , le 
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sulfate de cuivre, l 'acide ch romiquc , l 'alcool, les so lu 
tions acides de cyanure j a u n e de po tass ium et de b ichlo-
rure de mercu re . 

Pendan t la m a t u r a t i o n des f romages , ces deux a l b u 
mines remplacen t p e u à peu le caséum. E l l e s se d i s so l 
vent dans l 'eau qu i i m b i b e le p rodu i t , et con t r ibuen t 
ainsi à le r endre demi - t r anspa ren t et m o u , à lui donner 
la quali té fondante dans la bouche . L a t ransformat ion de 
la caséine en a l b u m i n e exige du t e m p s ; c'est pour cela 
crue la fabrication des fromages d e m a n d e toujours p l u 
sieurs mois . 

M . Duclaux expl ique la conservat ion difficile du f ro 
mage du Cantal pa r son mode de fabricat ion. C'est à 
froid qu ' on le fabr ique , et il res te toujours dans le caillé 
une certaine p ropor t ion de sucre de la i t . P o u r se d é b a r 
rasser de ce sucre , on abandonne la masse caséeuse à la 
fermentation, p rovoquée p a r l ' e au de la macéra t ion de la 
caillette de veau qu i a servi de p r é s u r e . Cette f e rmen
tation est le p lu s souvent lac t ique , quelquefois a lcool i 
que. En p renan t la pâ te à t emps , on enlève u n e q u a n t i t é 
notable d'acide lact ique ; mais il en res te toujours , et cet 
acide lac t ique, se t ransformant en acide b u t y r i q u e , si 
l 'humidi té favorise sa p roduc t ion , le f romage est a l téré 
ou p e r d u . 

Ainsi , t ransformat ion du caséum en a l b u m i n e , tel le 
serait, d 'après l ' au teur , la modification ch imique q u i 
donne na issance au fromage du Cantal , q u a n d le la i t 
caillé est a b a n d o n n é à la fe rmenta t ion n a t u r e l l e . Il est 
probable que ce fait est généra l , et que l 'on aura a ins i 
la clef de l ' o r ig ine du f romage sous les différentes for-
mes commercia les qu 'on lu i connaî t . 
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A R T D E S C O N S T R U C T I O N S 

1 

Le chemin de f e r aérien de New-York; son état actuel. — Moda de 
construction de la voie..— Avantages et inconvénients de ce 
système de transport. 

Comme Lyon , New-York est r esse r ré en t re deux riviè
r e s , qui le r enden t beaucoup p lus long que la rge . Il est 
résu l té de cette disposi t ion une sépara t ion entre les quar
t ie rs du travail et ceux du logement . I l arr ive souvent 
q u e , p o u r al ler à son b u r e a u ou à son m a g a s i n , l 'habitant 
de New-York est obl igé de pa rcour i r j u s q u ' à douze ki lo
mè t r e s . Or, en Amér ique , p l u s que pa r tou t a i l leurs peut-
être , la valeur du t emps est appréciée et es t imée argent 
comptan t . Auss i les proje ts de modes nouveaux de loco
mot ion des t inés à ab rége r le t emps du pa rcours à l ' inté
r i eu r de la ville n ' on t - i l s j ama i s fait défaut à New-York. 

Depuis b ien des années , on jugea i t nécessaire de créer 
des chemins do fer aé r iens , c'est-à-dire por tés sur des 
a rcades , afin de circuler c o m m e à vol d 'o iseau, en pas 
san t p a r - d e s s u s tous les obstacles qu i a l longent la circu
la t ion . On avait éga lement proposé de créer des chemins 
de fer sou te r ra ins , à l ' imi ta t ion de ceux de L o n d r e s ; mais 
l eur construct ion aura i t demandé un t emps beaucoup 
t rop long et des dépenses excessives. On décida alors 
l 'exécut ion de chemins aériens, qu i d e m a n d e n t une mise 
de capi taux moindre et peuvent être improvisés en quel
ques moi s . 
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On construis i t d ' abord uno r o u t e aér ienne rue G r e e n -
wich. On s'était d ' abord ar rê té à l ' idée de t i rer les w a 
gons par u n câble sans fin et p a r des mach ines à vapeur 
fixes; mais on se décida à m e t t r e en fonction de pet i tes 
locomotives. L e s t r a ins pa r t a i en t à de longs interval les 
et ne donnaien t que de pe t i t s bénéfices . 

Depuis t rois ans envi ron , la l i gne do pa rcours s 'est 
étendue de la Ba t te r ie j u s q u ' a u P a r c cent ra l , et il a fallu 
construire des s ta t ions i n t e r m é d i a i r e s et de nouvel les 
gares, afin de mu l t i p l i e r le n o m b r e des t r a ins . E n ce 
moment, on s'occupe d ' é t endre t o u t a u t o u r de la ville le 
réseau du chemin de fer aér ien . 

Le jou rna l la Nature a p u b l i é deux dess ins r e p r é s e n 
tant le chemin de fer aér ien de N e w - Y o r k et a donné la 
traduction d ' un ar t ic le de Vllluslraled Christian Weakly 

relatif à ce sujet . N o u s e m p r u n t e r o n s à la Nature la 
description du chemin de fer aé r ien . 

Il est b i e n clair qu ' on ne p e u t a r r iver aux stat ions 
qu'en mon tan t des escal iers . Celle de la Bat te r ie domine 
un chemin qu i se d i r ige en l i gne courbe su r la rue 
Greenwich. De ce po in t , on voit a u - d e s s o u s de soi m a i 
sons, t r amways , voi tures , p i é t o n s , etc. E n cont inuant de 
monter le long de ce chemin j u s q u ' à la 595 r u e , on a r 
rive à la salle d 'a t ten te de la s ta t ion . 

Le bi l le t que l 'on p r e n d avant d ' en t re r dans le wagon 
se paye 55 cen t imes (5 ceñ í s ) , p o u r u n e d is tance q u e l 
conque. Une por te à coul isse s 'ouvre et l 'on entre dans 
un wagon moins long et u n peu p l u s étroi t q u ' u n wagon 
de chemin de fer, assez s e m b l a b l e , p a r conséquen t , pa r sa 
forme, à nos voi tures de t r a m w a y s , et l 'on p a r t b ientôt , 
avec u n m o u v e m e n t t r è s -doux . L a courbe décr i te a u t o u r 
do la Bat te r ie p e r m e t de j o u i r , p a r u n e échappée, du 
beau panorama de la ba ie de New-York. Le t ra in s 'a r rê te 
à la s ta t ion de la r u e M o r r i s . L e s por tes de la s ta t ion 
s 'ouvrent, p o u r la isser ou p r e n d r e des w a g o n s , et le t ra in 
reprend sa marche . 

Si , d e l a h a u t e u r à laque l le ou voyage a ins i , on regarde 
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dans la rue qu i s 'étend au-dessous de soi , on éprouve i r 
r é s i s t i b l emen t la crainte d 'un déra i l l ement . Cependant 
u n m a l h e u r de ce genre n 'es t guère poss ib le . Si l'on 
examine la voie ferrée, on voit en dehors des rai ls une 
p o u t r e massive so l idement fixée aux a t taches , et dépassant 
les ra i l s d ' une h a u t e u r de 15 cen t imè t r e s . C'est un 
garde-fou capable de r epousse r une roue q u i viendrait 
à déra i l ler . D a n s de nouvelles sect ions d u chemin, la 
voie sera p ro tégée pa r deux pou t r e s semblables , par 
u n revê tement en charpen te t r è s - l a rge et t rès-solide 
en dehors des ra i l s , et en dedans pa r u n revêtement plus 
pe t i t . 

E n ar r ivant à la rue Greenwich et à la 9" avenue, on 
voit t ravai l ler ac t ivement à la pose d 'une au t r e voie, de 
sorte que b ientô t il existera su r touLe la l igne une double 
r angée de ra i l s , et que les t ra ins se ron t beaucoup p lus 
n o m b r e u x . 

L a double voie du côté de l 'ouest de la ville est p res 
que en t i è remen t pavée, et celle de l 'est avance rapide
m e n t . La voie sera p robab l emen t t e rminée j u s q u ' à la 
r ivière de H a r l e m avant l 'h iver . 

Le t ra in s 'arrête à la 59° r u e . L e trajet a duré près 
d ' une demi -heure , depu i s la Ba t t e r i e . Avec les voitures 
o rd ina i res , il au ra i t fallu p rès d ' u n e h e u r e , et le temps 
du parcours sera encore ab régé lo r sque la double voie 
sera cons t ru i t e . 

« C'est u n voyage ag réab le , di t la Nature, sans pous
s ière , et avec de l ' a i r et de la lumiè re à discré t ion. » 

On va de la 9 e avenue à la 6 e , en longean t le Pa rc cen
t ra l . A la 6" avenue on t raverse une des extrémités ac
tuel les du chemin Gi lber t . Cette voie est ma in tenan t eu 
exploitat ion de Rec tor - s t ree t à Cent ra l -Park sur un espace 
d 'environ 5 mi l l e s . Ce chemin t raverse la 6 e avenue, la 
3 S r ue de l 'Oues t , la 5" avenue d u Sud , Wes t -Broadway 
et New-Church - s t r ee t . U n e section va être construi te 
dans le quar t i e r est de la vil le, pa r les l r e et 2 e avenues, 
j u s q u ' à la r ivière de H a r l e m , qu ' i l côtoiera jusqu ' aux 
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8* et 9° avenues , où l 'on p o u r r a r e p r e n d r e le chemin de 
fer aérien de New-York , p o u r revenir à Cen t r a l -Pa rk . 

Lorsque l ' ensemble du sys tème sera complet , il y a u r a 
deux chemins , qu i se r é u n i r o n t su r deux ou t rois po in t s , 
et qui formeront à toute l 'île de New-York u n chemin de 
fer de ce in tu re . 

Le réseau des chemins de fer aé r iens embrasse déjà 
plus de 32 k i l o m è t r e s . 

Nous donne rons , d ' après u n j o u r n a l de New-York (le 
Railbroad Gazette), que lques r ense ignemen t s s u r le mode 
de construct ion de ce sys tème de voies ferrées aé r iennes . 
Nous par le rons seu lement des d isposi t ions adoptées p a r 
la Compagnie Gilbert p o u r la l igne de W e s t - B r o a d w a y et 
celle de la 6" avenue . 

C'est sur le bord des rues les p l u s l a rges et des ave 
nues que la voie du chemin d s fer est posée. E l le est 
supportée par des colonnes de fonte, q u i la i ssent a u - d e s 
sous du tabl ier de la voie l 'espace l ibre à la c i rculat ion. 

Broadway est la g rande ar tère commercia le de N ë w -
York; sa chaussée est l a rge de 15 mè t r e s . Les colonnes 
destinées à souten i r le tab l ie r de la voie au-dessus du sol 
ont donc été placées, non su r la chaussée , mais s u r les 
t ro t to i rs , p rès des b o r d u r e s , à des d is tances de 16 m è t r e s 
chacune. Chaque l igne de ra i ls repose su r u n e pou t re de 
15 m , 50 de por tée sur l m , 8 3 do h a u t e u r . Les pout res 
t ransversales sont en t re i l l i s , à in tersec t ion s imple , de 
l m , 8 3 de h a u t e u r . T o u t e cette const ruct ion est a s semblée 
à r ivets , con t ra i r ement à ce qu i a l ieu o rd ina i rement dans 
les t ravaux amér ica ins . 

La supe r s t ruc tu r e a été combinée p o u r rés is ter à u n 
effort do 2750 k i l o g r a m m e s p a r mè t re de voie ; savoir , 
520 k i l o g r a m m e s de poids mor t et 2230 k i l o g r a m m e s de 
charge rou lan te . Les semel les supé r i eu res d e s p o u t r e s 
travail lent à raison de 2 1"',800 pa r m i l l i m è t r e c a r r é ; les 
semelles infér ieures à 3 k i l , 5 0 ; les contre forts à 5 k , 6 0 . 

P o u r la l igne de la 6" avenue , on a placé la charpen te 
métal l ique au mi l i eu de la chaussée , en la issant de chaque 
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côté des t rot toirs u n e espace de 5 m , 2 0 . L e s colonnes sont 
espacées t r ansve r sa lemen t de 7 m è t r e s ; longi tudinale-
men t , elles sont dis tantes de 1 5 m , 06 . Les colonnes m o n 
tent j u s q u ' e n h a u t des p o u t r e s l ong i tud ina l e s . 

Ces pièces sont formées de q u a t r e fers mépla t s de 
0 m , 3 0 de l a rgeu r sur 0 m , 1 5 d 'épa isseur , r éun is par 
qua t re cornières . Les pou t r e s l ong i tud ina l e s sont en 
treill is de l m , 9 û de hau t avec a s semblage par goujons. 
Les pou t res t ransversales sont en tôle de 0"',008 d 'épais
seur . Le panneau du mi l ieu est en t r e i l l i s . Ces poutres 
sont sol idement reliées aux colonnes et aux pout res lon
g i tud ina les . 

C'est le 25 avri l 1878 que les p r emiè re s voi tures , au 
nombre de v ing t , ont été mises en c i rcula t ion sur le chemin 
de fer aér ien de la Compagn ie Gi lber t . Ces voi tures , qui 
ont 13 m , 50 de l o n g u e u r , cont iennent 40 pe r sonnes , et sont 
pourvues de roues en papier du rc i , avec bandages d'acier, 
et des freins W e s t h i n g - H o u s e . El les sont t i rées par des 
locomotives du poids de 6 tonnes et font 48 ki lomètres 
à l ' heu re . 

U n chemin de fer aér ien à double voie coûte, en 
moyenne , 625 000 francs le k i l omè t r e , t and i s q u ' u n che
min de fer souterra in exécuté dans u n e g rande ville coû
terai t 6 mi l l ions par k i lomèt re , s ans les s ta t ions ni le 
matér ie l . 

Les l i gnes ferrées t r ave r san t les rue s et avenues ne 
sont pas sans p résen te r d ivers inconvén ien t s , n i sans sou
lever des c r i t iques . L e s adversaires de ce sys tème leur 
reprochent la gêne considérable qu ' i l occasionne dans les 
passages des rues étroi tes , la frayeur que le b ru i t cause 
aux chevaux, et les e m b a r r a s r é su l t an t pour la circula
tion des p i l ie rs placés dans cer taines r u e s . 

On peu t d i re cependant q u e ces p i l i e r s , sout iens de 
const ruct ions g igan tesques , mais re la t ivement solides 
et l égères , ne blessent pas la vue , et qu ' en certains 
po in t s l eur effet est même p i t t o r e sque . Ma i s , vu les 
services qu ' i l s leur r e n d e n t , les hab i t an t s de N e w -
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York leur p a r d o n n e n t q u e l q u e s défectuosités et inconvé
nients . 

L ' inconvénient qu i p a r a î t le p l u s sér ieux, c 'est celui 
qui résul te de la ma rche des t r a in s . Le b ru i t occasionné 
par les t ra ins et la r épe rcuss ion du son envoyé p a r tous les 
piliers méta l l iques qui s u p p o r t e n t la voie, sont in to lé ra 
bles , dit le New-York Herald II y a là u n e série de 
vibrations et de r icochets d 'ondes sonores qu i affectent 
très pén ib l emen t les nerfs des r ivera ins . Que lques méde
cins de New-York se sont m ê m e at tachés à é n u m é r e r les 
maux qu i doivent r é su l t e r , p o u r la popu la t ion , de l ' é ta 
b l i ssement de ce nouveau c h e m i n de fer. D ' ap rès eux, le 
brui t infernal a u q u e l sont exposés les h a b i t a n t s d u voi
sinage, lors du passage des convois, a u r a u n e influence 
fâcheuse su r l e u r s an té . II en r é su l t e ra une fat igue ex
t rême, de l ' i n somnie , des malad ies du cerveau, des m é 
n ingi tes , etc . 

M . Ed ison , l ' i nven teur du p h o n o g r a p h e , l 'oracle scien
tifique de N e w - Y o r k , a été chargé d ' é tud ie r le mal et de 
trouver u n moyen d ' a t t énue r le b ru i t des v ib ra t ions p r o 
duites pa r les t r a i n s . Ces c ra in tes nous pa ra i s sen t exagé
rées. On se fera au b r u i t , et l 'on res tera en possess ion 
d 'un moyen rap ide de communica t ion , qu i a u r a l ' avantage 
de dégager la voie p u b l i q u e de la c i rculat ion des vo i tures . 

Si les chemins de fer aér iens donnen t à New-York les 
bons résu l ta t s q u e l 'on est en droi t d 'en a t t end re , on 
pourrai t songer à faire l 'essai de ce sys tème à P a r i s et 
dans nos g randes vi l les de F r a n c e , L y o n , Bordeaux , 
Lille, Marse i l l e . Les t r a m w a y s , dont le réseau se m u l t i 
plie sans cesse à P a r i s , on t toutes sortes de charmes et 
d 'avantages p o u r le p u b l i c q u i en fait u sage ; mais ils 
entravent t e r r ib lement la c i r cu la t ion , et les accidents 
qu ' i ls occasionnent dans les rues popu leuses deviennent 
chaque jou r p l u s f réquents . Si l 'on créai t à Pa r i s u n 
chemin de fer aér ien , à l ' imi ta t ion de celui de N e w -
York, on ré tab l i ra i t la l ib re c i rculat ion dans les rues 
des voi tures et des p ié tons . 

L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . X;RRI, — 1 5 
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Projet d'un chemin de fer souterrain à Paris. 

On sai t que l ' admin is t ra t ion de la vil le de P a r i s , d 'après 
le vœu d u Conseil généra l , a fait é tud ie r u n tracé de 
chemins de fer sous P a r i s , re l ian t les cinq g randes voies 
ferrées q u i r ayonnen t vers la province . 

Le projet de ce t r acé , approuvé p a r le Conseil général 
des pon t s et chaussées et adop té pa r le M i n i s t r e des t ra 
vaux pub l i c s , a p o u r conclusion de créer t rois grandes 
l ignes abou t i s san t en sous-so l dans le j a r d i n d u P a l a i s -
Roya l . 

"Une subvent ion de 106 mi l l ions devrai t être fournio 
par l 'E ta t , le d é p a r t e m e n t et la ville de P a r i s . 

La gare cent ra le , cons t ru i te à 7 mèt res au-dessous du 
sol, serai t s i tuée d a n s le j a r d i n du Pa la i s -Roya l , près de 
l ' angle des galer ies M o n t p e n s i e r et d 'Or léans . 

De cette gare pa r t i r a i en t : 
1" Une l igne se d i r i gean t vers la B o u r s e , l 'Opéra , la 

gare Sa in t -Lazare et la s ta t ion des Ba t ignol les , où elle 
cor respondra i t avec toutes les l ignes de l 'ouest , de la 
ban l i eue et de ce in tu re . 

2° Une l igne se d i r igean t vers les Ha l les , avec gare 
devant S a i n t - E u s t a c h e ; p u i s , su ivant la r u e T u r b i g o , le 
bou levard de Sébas topol , avec gare à la rencont re du b o u 
levard Sa in t -Den i s , et le boulevard de S t r a sbou rg j u s q u ' à 
la gare de l 'Es t . De cette s ta t ion, une courbe conduira i t 
à la place R o u b a i x , où elle about i ra i t à la gare du 
N o r d . 

Un e m b r a n c h e m e n t se dé tachant de la s tat ion du b o u 
levard de Sébas topol gagne ra i t la gare de Lyon et celle 
du Vincennes . 

Un au t re e m b r a n c h e m e n t se détacherai t du boulevard 
B o u r d o n et , pas san t sous la Se in» , abou t i ra i t à la gafe 
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d'Orléans, où il aura i t u n e ga re i m p o r t a n t e au boulevard 
de l 'Hôpi ta l . 

3° Une l igne pas san t sous la p lace du Carrousel , p u i s 
sous la Seine , a r r ivera i t à la place Sa in t -Germain des 
P r é s ; elle suivra i t la rue de R e n n e s , avec station à la 
gare Mon tpa rnas se , gagne ra i t le chemin de 1er de Sceaux 
et about i rai t à la ga re de Gent i l ly p o u r se relie* - au c h e 
min de chemin de ce in ture . 

Outre ces t rois p r inc ipa les l ignes , il y au ra i t , s u r la rive 
gauche, une l igne a l lant de la gare d 'Or léans à l 'En t r epô t 
des vins, qua i S a i n t - B e r n a r d , à l 'Ecole po ly techn ique , 
rue M o n g e , touchera i t à la place S a i n t - G e r m a i n des 
P ré s , et abou t i r a i t tou t p rès du quai d 'Orsay , à Grene l le . 

5 

Expériences sur la traction des tramways faites en 1878. 

E n 1878, la t ract ion des t r a m w a y s s'est effectuée, à t i t re ' 
d 'expérience, avec la v a p e u r et avec l 'air compr imé . 

La tract ion à vapeur qui avait été expér imentée en 
1877 sur la l igne du bou levard M o n t p a r n a s s e à la B a s 
tille, a été a b a n d o n n é e en 1878, à cause des accidents 
qui se p rodu i sa i en t , le mécanic ien ne pouvan t a r rê te r 
assez p r o m p t e m e n t la vapeur , dans le cas d 'obstacles 
rencontrés sur la voie. 

E n revanche, ce m ê m e sys tème a été repr i s s u r la l i gne 
des t r a m w a y s - n o r d , de l 'arc de t r i o m p h e de l 'Etoi le à 
Courbevoie. On se sert de remorqueurs à vapeur, s im
ples locomobiles chauffées au coke, brevetées pa r une so
ciété suisse qu i a ses atel iers à W i n t e r t h i i r , mais qu i fait 
construire ces remorqueurs pour les tramways à P a r i s , 
par M M . Corpet et Ch. B o u r d o n , concess ionnaires . 

Jusqu ' ic i aucun accident ne s'est p rodu i t . On redoute 
seulement que l ' échappement de la vapeur , qu i est 
très considérable et forme u n panache h a u t et con t inu , 
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n'effraya les chevaux. U n t ramway à vapeur n ' e s t p l u s 
u n t r amway ; c'est u n chemin de fer c i rculant au m i l i e u 
d 'une v i l l e , et l 'on comprend les inconvénients qu i p e u 

vent en résu l t e r p o u r la sécuri té p u b l i q u e . 

L a tract ion des t r amways p a r l 'a i r compr imé a été 

expér imentée , en 1878, su r la l igne de la place Moncey 

à Sa in t -Den i s . 

Les voi tures de ce service ont une de l eu r s plates-formes 

réservée au mécan i sme d u moteu r . Sous la caissB de la 

voi ture sont les cy l indres , dans lesque ls l ' a i r a é té em

m a g a s i n é , à la press ion de 3J a tmosphè re s . La press ion 

dans les cyl indres est suffisante p o u r 16 k i lomèt res en

v i ron . Or l 'a l ler et le r e tou r de la place Moncey à l ' u s ine 

n e représen ten t que 11 200 m è t r e s . 

L a mach ine à air compr imé ne fait aucun b r u i t sur son 

p a s s a g e . On l 'avait d ' a i l l eurs déjà constaté p a r des e x p é 
r iences an té r i eu res , sur la l igne de l 'Étoi le à Courbevoie. 

E l l e r e m o r q u e a i sément u n e voiture con tenan t 50 places, 

à la vitesse de 20 k i lomètres au m a x i m u m . 

L e s moteur s des vo i tures affectées à ce nouveau ser

vice sont r emisés dans u n dépôt spécial cons t ru i t sur la 

rou te de Sa in t -Ouen , à 1200 mèt res environ des fortifi

ca t ions . C'est là que se fait, à chaque re la i s , l ' emmagasi 

n a g e de l 'air compr imé nécessai re p o u r fourn i r les deux 

courses d 'al ler et de r e tou r . 

Il y a aux deux b o u t s de la l i g n e , t an t du côté de 

P a r i s que de S a i n t - D e n i s , u n e p l aque t o u r n a n t e pavée, 

su r laquel le les mach ines font l eu r s évolut ions , sans 

d a n g e r pour la c i rcula t ion p u b l i q u e . 
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4 

e phare d'Ar-Men. — Conditions extraordinaires dans lesquelles s'ef
fectue la construction de ce phare.— État des travaux en 1878. 

Au nombre des t ravaux pub l i c s d 'une g r a n d e u t i l i té et 
qui offraient le p l u s d e difficultés à vaincre , se trouve lo 
phare d'Ar-Men, que nos ingén ieur s des pon ts et c h a u s 
sées sont occupés à cons t ru i re à l 'extrémité d e l à Chaussée 
de Sein. On donne ce n o m à une su i te de récifs qu i 
s 'étendent en m e r j u s q u ' à dis tance de 10 k i lomètres au 
delà de l'île de Sein et de la poin te du F in i s t è re . L a m e r 
brise p resque c o n s t a m m e n t , et avec u n e extrême violence, 
sur ces écuei ls , que les mar in s r edou ten t , et qu i les 
forcent à con tourner la pointe de la B r e t a g n e , q u a n d i ls 
veulent se r e n d r e de la M a n c h e dans la pa r t i e m é r i d i o 
nale de l 'Océan français . 

Le danger de ces p a r a g e s n 'é ta i t s ignalé jusqu ' i c i que 
d'une maniè re imparfa i te . Des é tudes furent en t repr i ses 
par la commiss ion des p h a r e s , en 18B0, p o u r voir s'il ne 
serait pas poss ible de cons t ru i re u n pha re de p r emie r 
ordre sur l 'un des rochers émergean t à marée basse , qu i 
sont les p lu s rapprochés de l 'extrémité de la chaussée . E n 
1866, M . Plo ix , i n g é n i e u r des p o n t s et chaussées , p roposa 
d'exécuter une cons t ruc t ion su r le rocher d'Ar-Men, b ien 
qu'i l pa rû t p r e s q u e imposs ib l e de m e n e r à b i e n cette-
entreprise. 

C'est que les couran t s qu i passen t su r la Chaussée de 
Sein sont ex t rêmement v io len ts . Us r enden t la mer t rès 
grosse lorsque la br i se l eur est cont ra i re , et comme 
aucune terre ne l ' ab r i t e , le rocher d'Ar-Men n 'es t accos-
table que p o u r de ra res d i rec t ions de vent . On n 'avai t 
jamais pu s'en approcher qu ' à 15 mè t r e s de dis tance. 
Cependant, le syndic des gens de m e r de la côte étant 
•parvenu à y descendre , on reconnut que la roche avait 
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7 à 8 mè t r e s rie l a r g e u r et 12 à 15 mèt res de long aux 
basses m e r s ; qu ' e l l e était p r e s q u e à pic du côté de l 'est , 
en pen te douce du côté opposé, et qu 'e l le était const i tuée 
p a r u n gneiss assez d u r . 

Voici le mode de cons t ruc t ion que l 'on se décida à 
adop te r p o u r j e t e r les l ondemen t s du pha re . Percer Je 
rocher , sur tout l ' emp lacemen t q u e devait couvrir l ' édi 
fice et au delà, de t rous de fleuret, de 30 cent imètres de 
profondeur , espacés de m è t r e en mè t r e . Des goujons ver 
t icaux y sera ient scellés, p o u r re l ier la maçonner ie à la 
roche . Des goujons semblab le s et de fortes chaînes de fer 
hor izontales sera ient in t rodu i t e s dans la maçonner ie , à 
m e s u r e qu 'e l le s 'élèverait , p o u r s 'opposer à toute d i s 
j onc t i on . 

Le pe rcemen t de t rous fut confié au courage et à 
l ' ad resse des pêcheurs de l 'île du Sein , hab i tués à vivre 
p a r m i les écuei ls de la chaussée. Dès qu 'on pouvai t accos
ter le rocher d'^1 r-Men, des ba teaux de pêche arr ivaient et 
déba rqua i en t chacun deux h o m m e s . M u n i s de leur cein
tu re de l i ège , ces h o m m e s se couchaient sur la roche, en 
s'y c r a m p o n n a n t d 'une m a i n . T e n a n t dans l ' au t r e main le 
m a r t e a u ou le fleuret, i ls t ravai l la ient a ins i rap idement , 
recouver ts à chaque in s t an t pa r la lame qu i déferlait pa r 
dessus l eu r tè te . Si l ' u n d ' eux étai t en t ra îné pa r la vio
lence du courant , i l é. tait exposé à se b r i s e r contre l'écueil ; 
mais u n e embarca t ion allai t auss i tô t le p r e n d r e , pour le 
r a m e n e r au t ravai l . 

A la fin de la c a m p a g n e de 1 8 6 7 , on avait p u accoster 
sept fois s eu lemen t le rocher . On n 'avait eu que hu i t 
h e u r e s de t ravai l , p e n d a n t lesquel les on avait percé quinze 
t rous . L ' année su ivante , il y eut seize accostages, dix-
hui t h e u r e s de t rava i l , et l 'on perça q u a r a n t e au t re s t rous . 
L e d é r a s e m e n t nécessaire aux p remiè re s assises de 
maçonne r i e fut éga lement effectué. 

C'est en 1 8 6 9 que la cons t ruc t ion de la maçonner ie du 
p h a r e fut en t r ep r i se . U n habi le m a r i n était au gue t . Quand 
il annonça i t u n e accalmie , on se bâ ta i t de maçonner en 
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moellons b r u t s et c imen t . On se c r a m p o n n a i t , pour ne p a s 
être empor t é , dès q u e le m a r i n au gue t annonçai t u n e 
grosse l ame . 

C'est dans ces difficiles condi t ions de travail qu ' à la fin 
de la campagne de 1869 on avait fait 25 m è t r e s cubes de 
maçonnerie . Ils furent re t rouvés in tacts l ' année su ivan te . 
La totaliié des maçonne r i e s était a lors de 703 mèt. 'es 
cubes. 

En IS77, le n o m b r e et la durée des accostages d é p a s 
sèrent tous les résu l ta t s a n t é r i e u r s ; mais les ma té r i aux 
devaient être élevés à u n e h a u t e u r qu i n e faisait q u e 
croître. On était arr ivé à des maçonner ies de sujé t ion, qu i 
demandent beaucoup de t e m p s ; de sorte que l'on ne faisait 
plus que 46 déc imèt res cubes de maçonner i e à l ' h e u r e . 

Le rnassif p le in qu i cons t i tue le soubas semen t , se p r o 
longe j u squ ' au n iveau des p l u s hau t e s m e r s , avec le d i a 
mètre de 7 m è t r e s . 

Aujourd 'hui , la tour dépasse 1 2 m , 3 0 a u - d e s s u s du 
niveau des p lu s hau t e s m e r s . On espère que l ' achèvement 
aura lieu dans t rois ans . 

Le phare à'Ar-Men sera d u second o r d r e ; il s 'élèvera 
de 28 mètres a u - d e s s u s des p l u s hau t e s m e r s . 

S 

État actuel du service des phares en France. 

Le système des p h a r e s , q u i r end au jou rd ' hu i de si 
grands services au m o n d e ent ier , peu t être r evend iqué 
par la F r a n c e , dans son ensemble comme dans ses d é 
ta i ls . 

C'est en 1791 q u e fut ins ta l l é , su r la tour de Cordouan , 
à l ' embouchure de la G i ronde , le p r emie r phare à réflec
teurs pa rabo l iques , sys tème qui venait d 'ê t re inventé par 
l ' ingénieur T e u l è r e , avec le concours de Borda . Ce 
nouveau mode de s ignaux-aver t i s seurs réuss i t complète-
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m e n t , et fut b ien tô t adopté pa r toutes les na t ions des 
deux mondes . 

C'est encore en F rance , en 1823, que fut inauguré le 
p r e m i e r phare len t icula i re , inventé par A u g u s t i n Fresnel . 
L a découverte des phares à échelons fonda u n e industr ie 
f lorissante, dont la France a au jourd 'hu i à peu près le 
monopole . T ro i s g randes us ines de P a r i s construisent 
des phares lent iculaires pour toutes les par t ies du monde. 

Notre admin i s t ra t ion des p h a r e s est pa rvenue , depuis 
u n cer ta in n o m b r e d 'années , à créer de nouveaux feux. 
Te l s sont les feux sc in t i l l an t s , les feux c l igno tan t s , les 
feux a l te rna t ivement fixes et sc in t i l lan ts et les feux de 
marée . T o u s ces nouveaux s ignaux ont été adoptés dans 
les au t res pays . 

L 'Angle te r re et la F r a n c e se sont occupées récemment 
d ' app l iquer la lumière é lect r ique à l 'éc la i rage des phares . 
E n Russ i e et en E g y p t e , on a m i s en usage les d ispo
si t ions imaginées en F r a n c e pour éclairer les phares len
t icula i res au moyen de l 'é lectr ici té . 

L a subs t i tu t ion de l ' hu i le minéra le à l 'hui le végétale, 
p o u r l 'éclairage des p h a r e s et ba l i ses , est u n au t re ré 
sul ta t des recherches de l ' admin i s t r a t ion française. A la 
sui te de longs essais p o u r obvier aux dange r s que peut 
p résen te r l 'usage des hu i l e s miné ra l e s , ces hu i l e s ont été 
adoptées comme combus t ib l e écla i rant . L 'adminis t ra t ion 
a approuvé , en 1873, l 'usage de l 'hui le minéra le dans 
tous les p h a r e s . I l est r é su l t é de l ' adopt ion de ce mode 
d 'éclairage u n e économie annue l le de 32 p o u r 100 dansles 
dépenses d 'acquis i t ion d 'hui le et u n e augmen ta t ion de 
45 p o u r 100 d a n s la quan t i t é de lumiè re d i s t r ibuée . Cette 
réduc t ion des pr ix por to le bénéfice à 34 et 48 p o u r 100. 

Voici quel est au jourd 'hu i l 'état du service des phares 
et ba l ises en F r a n c e . I l n 'y avait sur nos côtes, en 1825, 
q u e 25 pha res de divers ordres et 2 tours -ba l i ses en m a 
çonner ie , a ins i q u ' u n pet i t n o m b r e de bouées en bois . 
A u j o u r d ' h u i , not re l i t toral mar i t ime compte 367 phares , 
dont 22 s 'élèvent sur des rochers isolés en mer . Le nom-
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bre des tours est ac tue l l ement de 230 et celui des bouées 
de 758, p r e s q u e tou tes en tôle et de g r a n d e s d imens ions . 
L'exécution des ouvrages en maçonner ie ne la isse r ien à 
désirer, et la solidité des phares est à toute épreuve. 

Une économie b ien en t endue a prés idé à l 'exécution de 
tous ces t ravaux. T a n d i s q u ' e n Ang le te r re le pr ix d u 
mètre de h a u t e u r , p o u r les pha res en m e r , est de 
31 000 fr., en F rance les p h a r e s , ins ta l lés dans les mêmes 
conditions, ne coûtent que 12 700 fr. le mè t r e . 

L e musée de la m a r i n e , a u L o u v r e , possède au jou r 
d'hui la collection complète des modèles p o u r tous les 
phares de la F r a n c e . 

6 

L'éclairage des phares par l'électricité, en Angleterre. 

C'est en 1868 que l 'on commença , en Ang le t e r r e et en 
France , à expér imenter la l umiè re é lect r ique p o u r l 'éclai
rage des pha res . On l ' appl iqua successivement aux pha res 
de S u u t h - F o r e l a n d , de D u n g e n e s s , do la Hèvc , p r è s du 
Havre, du cap Gris -Nez et du canal de Suez. I l s 'é tendi t 
p lus tard à divers po in t s des côtes de F r a n c e , d ' A n g l e 
terre , de R u s s i e , d 'Aut r i che et de S u è d e . 

L ' admin i s t r a t ion angla i se , ayant réso lu d ' app l iquer l'é
clairage électr ique aux p h a r e s du cap Lizard , a ouvert u n 
concours où h u i t mach ines différentes ont été essayées . 
L'expérience s'est faite dans les p h a r e s de S o u t h - F o r e -
land, en 1878. 

La mach ine S iemens , pe t i t modè le , a ob tenu la p ré fé 
rence ; elle donne u n pouvoir éclairant de 6804 boug ies 
pour trois chevaux et u n t ie rs de force. I l est à regre t te r 
que les cons t ruc teurs français de la mach ine G r a m m e 
n 'a ient pas p r i s p a r t au concours ; car i ls ont é tabl i u n 
apparei l nouveau q u i , avec u n poids un peu moindre et 
des d imens ions à pe ine supé r i eu res à celles du type 
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Siemens , donne ra u n foyer l umineux de 7500 bougies 
pour u n e force de trois chevaux. (La b o u g i e , pr i se pour 
uni té en Ang le t e r r e , correspond au hu i t i ème d 'un bec 
de l ampe Carcel, b r û l a n t 42 g r a m m e s d 'hui le à l 'heure.) 

On sai t q u e la l umiè r e é lec t r ique perce mieux les 
b rou i l l a rd s , si f réquents dans la M a n c h e , que tout autre 
mode d 'éc la i rage . 

Mais u n p h é n o m è n e fort i na t t endu a été observé : 
c'est que deux mach ines ag i ssan t S U T le m ê m e foyer de 
l umiè r e donnera ien t u n e in tens i t é supé r i eu re à celle 
qu ' on obt iendra i t avec chacune d 'el les ag issan t sur un 
foyer séparé . 

Comme il est d ' u sage d 'avoir deux mach ines dans les 
p h a r e s , en prévis ion de que lque avarie dans le moteur , 
on p o u r r a faire jouer les deux appare i l s s imul tanément 
dans les c i rconstances où il sera i t u t i l e de développer 
u n e in tens i té de l umiè r e ex t raord ina i re , te l les que les cas 
de b r u m e épaisse . 

7 

Le tunnel s o u s la Manche. 

Les t ravaux d 'essai concernant le t u n n e l sous-mar in 
qu i doi t re l ie r la F r a n c e à l 'Angle te r re sont très-avancés 
à Sanga t t e . Le p u i t s est déjà en t i è rement c reusé , à une 
profondeur de 100 m è t r e s a u - d e s s o u s d u niveau de la 
basse m e r . Deux pompes d ' épu i semen t sont instal lées , 
p o u r abso rbe r l 'eau qu 'on t rouve en abondance . 

On a commencé sous la m e r et d a n s le ter ra in calcaire 
u n e ga ler ie qu i est pe rpend icu la i re à ce te r ra in et qui 
a u r a u n k i lomèt re de longueur . C'est ce qu 'on appelle la 
galerie d 'essai . S'il ne surv ien t pas , pondan t le pe rce 
m e n t , dedi l f icul tés qu i d é m o n t r e n t q u e le travail soit im
pra t i cab le , le t u n n e l sera commencé i m m é d i a t e m e n t . 

Ces difficultés nous les avons déjà énoncées ; elles sont 
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pr inc ipa lement relat ives aux inf i l t ra t ions , qu i pour ra ien t 
mettre en défaut tous les moyens d ' épu i semen t que l 'on 
connaît comme pouvant être u t i l i sés dans la p r a t i q u e . 

Les travaux que nécess i te l 'exécut ion du tunne l s o u s -
marin de Douvres à Calais, ont mis en possess ion d 'une 
foule de données sur le détroi t du P a s de Calais, p a r t i 
cul ièrement su r sa s t ruc tu re géo log ique , la s tab i l i té de 
nos côtes, l ' a c t ion 'des couran ts p r o d u i t s par la rencont re 
des eaux de la M a n c b e et de la m e r du N o r d , l'effet 
des marées dans nos différents por t s s ep ten t r ionaux , etc . 

Pa r sui te de l 'ô t roi tcsse du canal qu i met en c o m m u 
nication les deux m e r s , les paro i s de ce-canal de jonc t ion 
sont v io lemment corrodées et p ré sen ten t des deux côtés 
des falaises à p ic . Les sondages ont m o n t r é q u e p a r t o u t , 
au fond de la mer , d a n s des p rofondeurs de 4 0 à 70 m è 
tres, le sol na tu r e l est débar rassé de tout dépôt . 

A côté de ce p h é n o m è n e généra l de lavage, p o u r a ins i 
dire, du sol, on a observé d ' au t r e s faits par t i cu l ie r s q u i 
s'y ra t tachent et dont le p l u s in t é res san t est celui qu i 
a été révélé par M . S tœckl in , i n g é n i e u r en chef des pon ts 
et chaussées . 

M. Stœckl in , qu i a examiné l 'hypothèse de l ' envasement 
à l ' in tér ieur du nouveau por t , a donné on ces t e rmes les 
conclusions de ses r echerches : 

« L ' é tude du r é g i m e de la côte et de la mer devan t 
Boulogne m o n t r e que tous les faits observés s ' expl iquent 
en envisageant la côte de Bou logne comme la rive concave, 
et par conséquent corrodée, d 'un g r a n d fleuve sous-mar in 
qui coule a l t e rna t ivement du sud au nord et du nord au 
sud. Au por t de Boulogne , la corros ion, b ien visible p a r 
l 'aspect des falaises, s 'est t rouvée a r rê tée , ou mieux r e 
tardée pa r une g r a n d e résis tance des bancs de roche d u r e 
qui forment les caps de l 'Heur t et de la Crèche. L ' anse 
au devant de Bou logne ne serai t p l u s u n e ba ie dest inée à 
se combler , mais u n e falaise sous-mar ine et i r r êgu l iè re 
comme les bancs dont elle est formée, et s imp lemen t r e 
couverte, vers le l a rge , d 'une couche de sable voyageant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du sud au n o r d . Dès lors , u n port qu i créerai t su r la côte 
u n e sai l l ie , u n cap comme ceux de l 'Heur t et de la Crèche, 
aura i t ses passes cont inue l lement ba layées par le courant 
long i tud ina l , si l 'on a soin de p lacer ses passes au bord 
de ce courant . » 

Le courant alternatif existant dans le détroi t du Pas 
de Calais serai t le résul ta t direct de la percée du détroit , 
pa r sui te des mouvemen t s du fond de la m e r qui ont créé 
ce ravin sous-mar in p e n d a n t les t e m p s géo log iques . 

D 'après M . Stoecklin, en effet, i l existe, en face du port 
actuel de Bou logne , u n couran t éne rg ique et alternatif, 
q u i va pa ra l l è l ement à la côte, en t re celle-ci et le banc 
q u e les m a r i n s appe l l en t bras&ure de Baas, et qu i se 
compor te , en réal i té , comme u n vér i tab le fleuve côtier 
don t l 'act ion est i n d é p e n d a n t e de celle des marées . 

Ce p h é n o m è n e , tout local , expl ique comment , depuis 
1794, date du de rn ie r relevé de cette pa r t i e de la côte, 
les « fonds généraux de Bou logne » sont res tés stat ion
nâmes ; comment auss i , depu i s 1835, on voit le sable , les 
graviers , les coqui l les , occuper à peu [près les mêmes 
r é g i o n s . 

M . Stoecklin a constaté que le courant para l lè le à la 
côte, et a l lant d u sud au nord et du n o r d au s u d , ne con
corde pas avec le m o u v e m e n t de la m a r é e ; c a r i e courant 
m o n t a n t du nord au sud ne commence que t ro is heures 
après la basse m e r et pe r s i s t e t rois h e u r e s ap rès la haute 
m e r . 

8 

Les barrages du Furens et les inondations de la Loire. — Lo barraga 
de Rochetaillée. — Le barrage du Pas-du-Riot. 

On sait que , pour préveni r les inonda t ions de la Loi re , 
u n cer ta in n o m b r e de vas tes rése rvo i r s , des t inés à rece 
voir, au m o m e n t des c rues , les eaux de ce fleuve, ont été 
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construits dans les bass ins qu i forment ses affluents. De 
ce n o m b r e est le réservoir de Rocbeta i l l ée , sur le F u r e n s . 

Les résu l ta t s qu ' on a ob tenus de la const ruct ion de ce 
réservoir ont été assez sat isfaisants p o u r qu 'on ait songé 
à construire u n au t r e réservoir au Pas-du-Riot, en amon t 
du même cours d 'eau , l eque l passe à Sa in t -E t i enne . L e 
débit de ce cours d 'eau va j u s q u ' à 8 0 l i t r es pa r seconde 
à l 'ét iage, et donne , p e n d a n t les c rues , 1 3 0 mè t res cubes 
d'eau pa r seconde. I l i m p o r t a i t de modé re r ces crues en 
opérant des r e t enues p u i s s a n t e s , lesquel les servi ront en 
même t e m p s de réserves d 'eau p o u r les époques de séche
resse. 

M. Charles Grad a d o n n é , dans le j o u r n a l la Nature, à 
propos de la cons t ruc t ion de ces deux g r a n d s rése rvo i r s , 
des détails i n t é r e s san t s . N o u s r é s u m e r o n s la pa r t i e de ce 
travail qui concerne le réservoi r de la Roche ta i l l ée , e n 
tièrement t e rminé a u j o u r d ' h u i . 

La ville de S a i n t - E t i e n n e a dû s ' en tendre avec l 'E ta t 
pour const rui re le réservoir de Rocheta i l l ée , qu i devait 
fournir l 'eau aux fonta ines de la ville et aux us ines de la 
vallée, tout en re tenan t les eaux d ' inonda t ion . 

Un chemin de 8 à 10 k i lomèt res condui t de S a i n t -
Et ienne au b a r r a g e , qu i a été cons t ru i t dans u n é t rangle
ment de la vallée connu sous le n o m de gouffre d'Enfer. 
Le haut des collines de cette vallée est b o i s é ; des pra i r i es 
se trouvent au fond et sur les p e n t e s . L e fond de la gorge 
au pied du b a r r a g e , ne dépasse pas 5 mè t r e s , mais le 
barrage n ' a pas mo ins de 5 0 mè t r e s do h a u t e u r . Le t rop-
plein des eaux d u cana l d ' écoulement au fond de la gorge 
se précipite p a r u n e cascade, toujours b lanche d ' écume. 
Un escalier t ou rnan t , s i tué à 1 0 0 pas de cette chu te , con
duit au couronnemen t d u b a r r a g e . Le rocher qu i sout ient 
le ba r rage l ivre passage , à l ' opposé , à u n canal de d é 
charge, de man iè re à s imule r au-dessus de la nappe du 
réservoir une c ime conique isolée au mi l ieu du débouché . 

D 'après u n e inscr ip t ion gravée su r u n e des faces du 
pavillon des vannes , les pr inc ipaux é léments de l 'ouvrage 
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sont les su ivan ts : capacité de réservoir 1 600 000 mètres 
cubes , dont 1 200 000 pour conserver l 'eau dest inée aux 
fontaines et u s ine s et 400 000 de vide , p o u r re teni r les 
eaux d ' inonda t ion . L a dépense totale a été do 1 644 OuO 
francs. 

Out re ces ouvrages , la ville de S a i n t - E t i e n n e consacre, 
e n ce m o m e n t , u n e s o m m e de 1 500 000 francs à l 'éta
b l i s s emen t d ' un nouveau b a r r a g e au Pas-du-Riot, à 
2200 m è t r e s en a m o n t d u b a r r a g e de Rocheta i l lée . Ce 
réservoir aura u n e contenance de 1 500 000 mèt res cubes, 
et le m u r de r e t e n u e u n e élévation de 25 mè t r e s . 

Année m o y e n n e , la h a u t e u r d 'eau tombée dans le bassin 
du F u r e n s a t te in t 1 mè t r e , et la superficie du bass in en 
amon t d u réservoi r est de 2 500 hec ta res . D 'après ces 
données , la q u a n t i t é d 'eau d i spon ib l e , répar t i e su r l 'année 
ent iè re , serai t de 792 l i t res p a r seconde, t and is que les 
j a u g e a g e s j ou rna l i e r s faits p e n d a n t u n e dizaine d 'années, 
à la pr i se d 'eau du réservoir , accusent un débi t moyen de 
500 l i t res pa r seconde. A l 'é t iage , le débi t descend à 
80 l i t res et ne dépasse guè re 15 mèt res cubes pendant les 
fortes crues des années ord ina i res ; mais il a d o n n é 131 mètres 
cubes p a r su i te d 'une t rombe qu i éclata le 10 ju i l l e t 1849. 
Or la ville de Sa in t -E t i enne commence à être inondée 
q u a n d les crues s 'élèvent de 90 à 100 mèt res cubes . Le 
b a r r a g e qu i vient d 'ê t re t e rminé fonct ionne de maniè re à 
ce que la r e t enue a t t e igne 400 000 m è t r e s cubes , c'est-
à-dire le doub le de la capacité nécessaire à l ' emmagas ine -
m e n t de la pa r t i e d o m m a g e a b l e de la t r ombe de 1849 
dans la p a r t i e supé r i eu re de la vallée du F u r e n s . 

L a capacité totale du réservoir équivaut , avons-nous 
d i t , à 1 600 000 mè t r e s cubes , dont 1 200 000 p o u r re te 
n i r l 'eau des t inée aux fontaines et aux us ines . L a re tenue 
p e r m a n e n t e r épond à une h a u t e u r de 44 mè t r e s et demi 
au -dessus du fond L 'excédant de h a u t e u r (5 mèt res et 
demi ) , donné au b a r r a g e , re t ien t les eaux d ' inondat ion. 
Chaque année la r e t enue p e r m a n e n t e de 1 200 000 mètres 
cubes peu t se renouveler deux fois, en au tomne et au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pr in t emps . Le cube réservé p o u r Je service s u p p l é m e n 
taire de la ville ne dépasse pas 600 000 m è t r e s cubes ; il 
reste 1 800 000 mè t r e s cubes à r é p a r t i r p o u r les us ines 
entre les chômages d'été et d 'h iver . L 'excédant que cela 
donne est de 120 l i t res pa r seconde su r les déb i t s du 
Furens , p e n d a n t six mo i s de l ' année . 

M . Grad décrit le mode de cons t ruc t ion d u réservoir 
de Rochetai l lée, et donne le tableau des quan t i t é s d 'eau 
qu'il peut r e ten i r en t emps de crue . I l fait ensu i te con
naître quel les seront les d ispos i t ions du b a r r a g e en con
struction ac tue l lement au Pas-du-Riot. 

Nous a jouterons que deux au t res rése rvo i r s vont être 
également é tabl is sur le m ê m e type ; l ' un à T e r n a y , p r è s 
Annonay, dans l 'Ardèche, l ' au t re s u r le B a n , affluent du 
Gier. 

C'est par cet en semble de travaux que l 'on a r r ivera cer-
tainement à p réveni r l es inonda t ions qu i , j u s q u ' à ces 
derniers t emps , ont causé tant de désas t res dans les va l 
lées de la Lo i r e . 

9 

Les travaux du tunnel du ment Saint-Gothard. 

Dans la séance d u 3 d é c e m b r e 1878 de l 'Académie des 
sciences, M . T resca a c o m m u n i q u é à cet te académie u n e 
lettre de M . Danie l Colladon de Genève, contenant des 
rense ignements in té ressan t s su r l 'état actuel des t ravaux 
du percement d u m o n t Sa in t -Gothard , par un tunne l 
qui doit re l ier la voie ferrée a l l emande avec celle de la 
Haute-I ta l ie , et en t re r en communica t ion avec le t u n n e l 
du Mont -Cen i s qu i ra t tache les l i gnes ferrées de la 
France à celles de la Toscane . 

Des difficultés p r emiè re s très graves ont fait s u s p e n 
dre les t ravaux des l ignes about i s san t au fu tur t u n n e l . 
L 'Allemagne et la Buisse ont fait défaut dans les s o u s -
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cr ip t ions p remiè res ; mais le travail du percement du 
t u n n e l n ' a po in t souffert des difficultés qu i a t te ignaient 
la const ruct ion des l ignes ferrées about i s san t à la percée. 

C'est su r le p e r c e m e n t du t u n n e l q u e M . Coiladon a 
adressé à l 'Académie des sciences les rense ignements 
q u e nous allons r appor t e r . T o u t le m o n d e sait que le 
percement s 'opère p a r la mach ine à a i r compr imé inven
tée pa r M . Coiladon, de m ê m e que le pe rcement du 
Mont -Cen i s s 'était accompli avec la perforatr ice mue 
pa r l 'air compr imé inventée p a r Gra t tone et Someil ler . 

L a le t t re de M . Dan ie l Coiladon est le récit de la lutte 
soutenue par la science contre la n a t u r e dans le perce
m e n t du tunne l du Sa in t -Gothard , lu t te de chaque jour , 
et, comme on va le voir , p le ine de difficultés. 

Ce t u n n e l a été en t r ep r i s , en 1872, p a r l ' ingénieur 
su isse M . Lou i s Fav re . L a percée devait avoir une lon
g u e u r de 14 920 mè t r e s , et se faire à t ravers le massif 
du Sa in t -Gotha rd , dans u n e succession de roches com
posées de g ran i t , de g n e i s s , de se rpen t ine et de quartz, 
c 'est-à-dire des ma té r i aux les p l u s d u r s . L e t u n n e l de
vait être achevé en neuf a n s 1 . 

L 'ouvrage fut a t t aqué pa r ses deux b o u t s , le nord et 
le sud . M a i s , dès le d é b u t , il se produis i t des obstacles 
imprévus . Ains i , dans les t rois p r e m i e r s k i lomètres du 
sud , on rencont ra des infi l t rat ions cons idérables . On n'en 
con t inua pas moins le t ravai l , m a i s dans des conditions 
d 'une extrême difficulté. N o u s d i rons , p o u r en donner 
u n e idée , qu 'on en étai t arr ivé à avoir des infiltrations 
débi tan t deux cent trente litres d'eau par seconde. 

Cette i r rup t ion de masses aqueuses produisa i t de véri
tables r iv ières , ayant de 30 à 40 cen t imèt res de hauteur . 
Les ouvriers furent donc obl igés de travail ler les pieds 
dans l 'eau et sur la tête, car i ls cont inua ien t l eur besogne 
sous un jet ana logue à celui d 'une p o m p e à incendie . 

. 1. Voir l'article trfes-étendu que nous avons publié sur cette ques
tion dans le 19' année de ce recueil (1875), pages 173-2П4. 
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Mais ce ne fut pas tout . Sous A n d e r m a t t , on rencont ra 
u n massif formé de fe ldspath décomposé , c ' e s t -à -d i ro 
passé à l 'é tat d 'argi le et mé langé de gypse . Ce mélange 
de terre glaise et de p i e r r e à p l â t r e , se gonflant sous 
l'action de l ' eau, cons t i tua i t une masse expansive douée 
d 'une pu issance p rod ig i euse : i l suffira de d i re qu 'e l le 
écrasait avec la p l u s g rande facilité des voûtes de g ran i t 
d'un mèt re d 'épa isseur . 

A t ravers cette ma t i è re p l a s t ique et envahissan te , le 
travail ne progressa i t qu 'avec u n e l en teur c rue l le . On était 
obligé de me t t r e t rois j o u r s p o u r avancer d ' u n m è t r e , 
12 jours pour avancer de 4 mè t r e s , t and i s q u e dans le 
granit on avançait de 4 et parfois m ê m e de 6 m è t r e s p a r 
jour . 

On eut à t raverser environ 180 mè t r e s de ce t e r ra in 
désespérant; et ce qu ' on eû t fait en u n mois dans la 
roche dure coûta 18 mois de t ravai l d a n s cette roche 
molle. 

Après avoir expl iqué la cause des re ta rds qu i se sont 
produits dans les t ravaux de pe rcement , M . Colladon dé
crit les i n s t r u m e n t s m u s par J'air compr imé qu i sont 
employés à en t amer la roche, et la manière dont la p u i s 
sance mécanique des lames d 'eau est t r a n s m i s e et u t i 
lisée pour faire marche r les pe r fo ra teurs . N o u s avons dé
crit et m ê m e représen té ces i n s t r u m e n t s dans deux figures 
qui accompagnent l 'ar t ic le que n o u s avons consacré dans 
le 19 e Année scientifique à l 'exposé de cette ques t ion . N o u s 
n 'avons donc p a s à revenir su r ces i n s t r u m e n t s . 

Comme nous l 'avons d i t , les per fora teurs sont mis en 
mouvement par l 'eau de la T remola . I l s donnent de 150 
à 160 coups de p i s ton pa r m i n u t e . De chaque côté du 
tunne l , il y a 16 compresseu r s d 'a ir des t inés à l 'aérat ion 
et à la per fora t ion; l ' a i r est compr imé à une tension de 
8 a tmosphères . 

Ces appare i l s font mouvoir de 18 à 20 machines p e r 
foratrices. 

On avait instal lé à chaque bou t du tunne l deux g randes 
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p o m p e s a sp i r an t e s , des t inées à renouveler l 'a i r des gale
r i e s . M a i s on les a abandonnées , parce que l 'aérat ion et 
la vent i la t ion se t rouvaient suff isamment assurées sans 
el les. 

P o u r enlever les débla is , on emploie soit des chevaux, 
soit des locomotives à air compr imé (à la press ion de 
12 a tmosphères ) , p rovenant des us ines du Creusot . 

Chaque année , les perforatr ices sont améliorées par la 
d i m i n u t i o n de l eu r po ids , d 'une p a r t , de leur coût de 
l ' au t r e . 

M . Colladon t e rmine sa le t t re en faisant r emarque r , 
comme nous l 'avons di t au d é b u t de cet ar t ic le , qu ' i l 
faut b ien d i s t inguer les t ravaux de la Compagnie du 
Sa in t -Gothard de ceux de M . L o u i s Favre . M . Louis 
Favre s'est engagé à percer le t u n n e l en moins de neuf 
années , avec u n e pen te de 1 mi l l imè t re pa r mèt re . 
M . Lou i s Favre est le chef des t ravaux du g r a n d tunne l ; 
mais là se b o r n e sa pa r t . Les au t r e s t ravaux regardent 
la Compagn ie du S a i n t - G o t h a r d . E t , comme on le sait, 
les t ravaux de la Compagnie , en dehors du t unne l , sont 
a r rê tés depu i s deux a n s . Les frais ont dépassé de b e a u 
coup les prévis ions des cons t ruc teu r s de l ignes abou
t i ssant au t u n n e l , car, d ' après les calculs , l 'écart n 'a r r i 
vera pas à moins de cent mi l l ions de francs ! M a i s les 
t ravaux du t unne l , depu i s six ans qu ' i l s sont commen
cés, n 'on t sub i aucuno i n t e r rup t i on , m a l g r é les obstacles 
mul t ip l i é s et t rès sérieux qu i sont venus les traverser. 
Grâce à la persévérance de M . Lou i s Favre , sur les 
14 920 mèt res de l o n g u e u r totale q u e doit avoir le tun 
ne l , 11 700 m è t r e s sont percés , savoir : 6 100 mètres au 
no rd , et 5 590 m è t r e s au s u d . 

E n ce qu i concerne le t u n n e l , l ' en t repr i se du mont 
Sa in t -Gothard est donc dans u n e excellente voie, et sa 
t e rmina i son se fera ce r ta inement dans les l imi tes as
s ignées pa r M . Lou i s Fav re , l ' au t eu r de cette œuvre 
g rand iose . 
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1 0 

Un chemin de fer à travers le Sahara. 

Les chemins de fer commencen t à s i l lonner l 'Asie. 
M. Duponche l , i n g é n i e u r en chef des pon ts et chaussées , 
en résidence à Montpe l l i e r , voudra i t que les voies ferrées 
s 'établissent au mil ieu des déserts de l 'Afrique. Le che
min de fer Trans-Saharien, jonction coloniale entre 

l'Algérie et le Soudan1. Tel est le .titre d 'un vo lume extrê
mement c u r i e u x , p u b l i é , en 1878, par M . Duponche l 
pour exposer-les é tudes p r é l i m i n a i r e s d ' un projet d é v o i e 
ferrée desservie pa r des locomotives, qu i re l ierai t no t re 
colonie a lgér ienne à la vallée du N i g e r , au n o r d du S o u 
dan, et pe rme t t r a i t ainsi le t ranspor t des p rodu i t s a g r i 
coles de cette r iche contrée aux rives de la Méd i t e r r anée 
africaine. 

C'est à la sui te d 'une miss ion donnée pa r !o min i s t r e 
des travaux pub l i c s , que M . Duponche l a en t repr i s ces 
études su r le sol africain. 

M . Duponche l esquisse successivement la descr ip t ion 
des trois r ég ions d i s t inc tes que le chemin de fer aura i t à 
relier : l 'Algér ie , le Sahara , le S o u d a n . I l expose ensu i te 
les condi t ions générales du tracé du chemin de fer T r a n s -
Saharien, en ins i s t an t su r tou t su r la par t ie nord de la 
future l i gne , c ' es t -à -d i re le te r r i to i re de nos possess ions 
a lgér iennes . 

Nous ne pouvons en t re r dans l 'examen détai l lé des 
idées nouvel les de ce hard i p ionnier de la civilisation et 
du commerce . Ma i s nous engageons nos lecteurs à é tud ie r 
dans le l ivre de M . Duponchel les voies et moyens p r o 
posés par l ' au teur p o u r tracer à t ravers le déser t Une 

1. 1 volume avec cartes et plans, etc., à Paris, Hachette et à Mont
pellier, chez Boehm. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



voie ferrée con t inue , et à p r e n d r e en considérat ion lea 
données agricoles et s ta t i s t iques qu ' invoque l ' au teur 
p o u r faire ressor t i r les avantages de ce projet et sa pos
sibi l i té p r a t i q u e . 

I l 

Le canal d'irrigation du Rhône. 

L a longue enquête relative au canal d ' i r r igat ion du 
R h ô n e touche enfin à son t e r m e . Après u n examen appro
fondi du conseil d 'É ta t , le gouve rnemen t avait saisi , 
le 20 février 1877, la Chambre des députés d 'un projet 
de loi ayant p o u r objet la déclara t ion d 'u t i l i té p u b l i q u e 
p o u r l ' é tabl issement d u canal d ' i r r iga t ion du R h ô n e . La 
commiss ion de la Chambre des députés n o m m é e pour 
l 'examen de ce projet de loi , ap rès u n e enquê te approfon
die, a conclu à son adop t ion , à une g r a n d e major i té , et a 
r econnu , comme le Conseil d 'É ta t et le Gouvernement , 
que les objections faites en vue des in té rê t s de la naviga
t ion n ' ava ien t aucune valeur , et qu ' i l était facile de conci
l ier h e u r e u s e m e n t , dans l ' é tab l i ssement de la pr ise d 'eau, 
les in té rê ts de la navigat ion et ceux de l ' ag r icu l tu re . 

L e rappor t de M . Levés , au nom de la commiss ion de 
la Chambre des dépu tés , a été déposé sur le b u r e a u , dans 
la séance d u 21 ju in 1878. Les circonstances pol i t iques 
ont seules empêché j u s q u ' i c i le vote d 'une loi si u rgen te . 

I l n 'es t p a s douteux que cette loi ne soit u n e des p r e 
mières qu i seront examinées pa r les C h a m b r e s , en 1879, 
car l ' ins t ruc t ion de cette affaire est au jourd 'hu i complète. 

D e leur côté, les popula t ions qu i a t t endent u n e solution 
depu i s si l o n g t e m p s et avec u n e si l ég i t ime impat ience , 
souscr ivent aux eaux du canal avec u n élan et un en
semble qui cons t i tuen t la p reuve la p l u s manifeste do 
l 'u t i l i té généra le du projet . 

Les hectares engagés dépassen t au jou rd ' hu i 22 000, et 
le n o m b r e des souscr ip teurs 16 000 . I l n ' e s t pas douteux 
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que les 3 ООО 00Ó de souscr ipt ion demandés par le proje t 
de loi ne soient acqu is . E n face des ravages toujours 
croissants d u phyl loxéra , du succès incontesié de la s u b 
mersion des v ignes , pa r tou t où elle est poss ib le , des 
souffrances de no t re ag r i cu l tu re mér id iona le , des sac r i 
fices que s ' imposent nos popu la t ions , il n 'y a pas u n 
instant à p e r d r e p o u r consacrer par la loi u n e en t rep r i se 
qui devrait dé jà ê t re exécutée depuis p lus i eu r s années . 

1 2 

Le canal de la Maine à la Saône. 

Il existe u n proje t de loi po r t an t déclara t ion d 'u t i l i té 
publique d 'un canal de jonc t ion de la M a r n e à la Saône , 
et prescrivant l 'exécut ion de la par t ie compr i se en t re 
Donjeux et Bologne , dans la H a u t e - M a r n e . Cette jonct ion 
est destinée à é tabl i r une communica t ion en t re la région 
nord de la F r a n c e , la Be lg ique et le bass in de la M é d i 
terranée. Cette g rande l igne de naviga t ion sera encore amé
liorée p a r l a const ruct ion d 'un canal entre l 'Oise et l 'Aisne . 

La jonct ion de la M a r n e à la Saône a déjà reçu 
un commencement d ' exécu t ion ; u n décret a au tor isé la 
construction d 'un p r e m i e r t ronçon en t re Vi t ry et S a i n t -
Dizier. L a mise en exploitat ion de cette sect ion exerça 
tout de sui te une heu reuse influence sur les indus t r i e s l o 
cales, et le Gouvernemen t r end i t un nouveau décret au to 
risant le p ro longemen t du canal j u s q u ' à Donjeux. Cette 
voie navigable sera l ivrée à la circulat ion dans le cou 
rant de l 'année 1879. I l ne res te p l u s q u ' à combler u n e 
lacune de 151 k i lomèt res p o u r cons t i tuer , au moyen de la 
jonction avec la Saône , la l igne la p lus courte re l iant la 
Belgique, nos por ts de la m e r du Nord et ceux de la par 
tie centrale de la M a n c h e avec la vallée d u R h ô n e et le 
bassin de la Méd i t e r r anée . 

L'exécution de ces 151 k i lomèt res est évaluée à 45 m i l 
lions. 
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1 5 

Le desaf chement du lac Fucin en Italie. 

Une opérat ion dans laquel le l 'ar t de l ' i ngén ieur a rem
por té un véri table t r i omphe , s'est accomplie en Toscane. 
N o u s voulons par le r du dessèchement d u lac Fuc in , aux 
environs de Nap le s . 

M . Durand-Glaye a donné de ces beaux t ravaux une des
cr ipt ion sommai r e , que n o u s croyons u t i l e de reprodu i re . 

«Parmi les grands travaux du génie exécutés dans ces der
nières années, il en est un, dit M. Durand-Claye, qui doit mar
quer parmi les plus considérables : je veux parler du dessèche
ment du lac Fuccin dansl ' i talie centrale. Entauiéeen 1854, ter
minée en 1876, cotte oeuvre, vraiment gigantesque, tait le plus 
grand honneur à son promoteur FINANCIER, le prince Alexandre 
Torlonia, et à ses collaborateurs, l'illustre ingénieur Montri-
cher, MM. Bermont et Mrisse. C E dernier, qui a seul survécu 
à ses devanciers, morts à la tâche, a exposé dans un excellent 
ouvrage, rédigé en français et en anglais, tous les détails 
historiques de l 'entreprise. J E crois utile de présenter le 
résumé sommaire de cet ouvrage. 

L E lac Fucin était situé dans le pays des Marses, dans la 
province de la seconde Abruzze, dont le chef-lieu est Aquila, 
à 86 kilomètres au sud de Rome, à 155 kilomètres au nord 
de Naples. Il occupait le fond d'une vaste cuvette de 
65000 hectares de superficie; ses eaux couvraient 15 000 hec
tares. Elles n'avaient aucune issue : une crête abrupte, le 
mont Salviano, le séparait de la vallée voisine du Liris. De là 
les graves inconvénients qui avaient suscité dès l'antiquité les 
plaintes des populations riveraines. Lorsqu'une série d'années 
se succédaient, les eaux s'accumulaient dans le lac, en fai
saient monter le niveau et envahissaient les rives ; c'est ainsi 
que, pour parler seulement des temps voisins' de nous, le 
niveau du lac s'éleva de plus de 9 mètres en 33 ans (1783-
1816). Puis survenaient des saisons relativement sèches; le 
niveau baissait (12 mètres de baisse de 1820 à 1835), les ha
bitants reprenaient possession des terres riveraines, terres 
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é m i n e m m e n t p r é c i e u s e s d a n s u n p a y s d e m o n t a g n e s où l a 
surface cu l t ivab le é t a i t r e s t r e i n t e ; l a s é c u r i t é r e v e n a i t . Mais 
l ' e n n e m i n e se l a i s s a i t p a s o u b l i e r , r é p a n d a n t a u t o u r d e l u i 
les fièvres i n t e r m i t t e n t e s , c o m p a g n e s ob l igées de ces a l t e r 
na t ives c o n t i n u e s d ' h u m i d i t é e t de s éche re s se - , puis* le m o u 
v e m e n t a s c e n s i o n n e l r e p r e n a i t : de 1835 à 1 8 6 1 , la m o n t é e 
é ta i t de 9 m è t r e s . E n m o i n s d ' u n s ièc le (1783-1861) la c r u e 
to ta le é ta i t de p lu s de 6 m è t r e s . Des v i l l a g e s é t a i e n t d e v e n u s 
des î les . 

J u s q u ' à l ' e m p i r e r o m a i n , les M a r s e s n ' a v a i e n t t r o u v é d ' a u 
t r e s r e m è d e s c o n t r e l e u r e n n e m i q u e de l ' é r i g e r en d ieu . Ce 
p rocédé n ' a y a n t d o n n é a u c u n r é s u l t a t t e c h n i q u e , d e s t r a v a u x 
cons idé rab les fu ren t e n t r e p r i s , du t e m p s de l ' e m p e r e u r C l a u d e , 
sous la d i r ec t i on de l 'affranchi N a r c i s s e . I ls d u r è r e n t onze a n s 
e t e x i g è r e n t u n p e r s o n n e l c o n s i d é r a b l e , q u e les a u t e u r s a n 
ciens é v a l u e n t à 30 000 h o m m e s . L ' œ u v r e e s t v r a i m e n t s u r 
p r e n a n t e , l o r s q u ' o n s o n g e q u e les R o m a i n s n ' a v a i e n t n i la 
p o u d r e ni la v a p e u r à l e u r d i spos i t i on . U n e l o n g u e g a l e r i e 
fut e n t r e p r i s e e n t r e le lac e t le fleuve L i r i s , à t r a v e r s le m as s i f 
du m o n t S a l v i a n o . Le t u n n e l exécu té ava i t 5700 m è t r e s e n v i 
ron de l o n g u e u r , avec u n e sec t ion m o y e n n e de 10 m è t r e s 
ca r r é s ; les t r o i s q u a r t s d e l a l o n g u e u r f u r e n t ta i l lés d a n s l a 
roche ; 40 p u i t s s e r v i r o n t aux t r a v a u x d ' ex t r ac t i on et à l ' a é -
r a g e ; q u e l q u e s - u n s a t t e i g n a i e n t 120 m è t r e s de p r o f o n d e u r ; 
en o u t r e , d e s g a l e r i e s i n c l i n é e s , d i t e s cuniculi, f o r m a i e n t d e s 
descen tes v e r s le fond do la fouille e t s e r v a i e n t a u p a s s a g e 
des o u v r i e r s ou à la m a n œ u v r e des d é b l a i s . M a l h e u r e u s e m e n t , 
à côté de ce t t e c o n c e p t i o n g i g a n t e s q u e , des fau tes de dé t a i l 
deva ien t v ic ie r p r o f o n d é m e n t l ' œ u v r e e n t r e p r i s e e t on a m e n e r 
la r u i n e r a p i d e . Le fond du r a d i e r p r é s e n t a i t des i r r é g u l a 
r i t é s e t d e s c o n t r e - p e n t e s ; la s ec t i on n ' é t a i t p a s u n i f o r m e . 
Dans les p a r t i e s a r g i l e u s e s e t h u m i d e s , des é b o u l e m e n t s f i rent 
a b a n d o n n e r la d i r e c t i o n p r i m i t i v e e t d o n n è r e n t l ieu à d e s 
coudes et à des r é t r é c i s s e m e n t s a b s o l u m e n t i r r a t i o n n e l s . Doux 
i n a u g u r a t i o n s so l enne l l e s e u r e n t c e p e n d a n t l ieu ; d a n s la p r e 
m i è r e , d e u x flot tes m o n t é e s p a r des c o n d a m n é s c o m b a t t i r e n t 
devan t C l a u d e e t m é l a n g è r e n t d e s a n g h u m a i n les eaux q u i 
a l la ient s u i v r e l ' é m i s s a i r e . D a n s la s e c o n d e , l ' e s t r a d e q u i 
s u p p o r t a i t la c o u r s 'effondra en p a r t i e s o u s le choc des e a u x , 
se p réc ip i t an t d a n s lo n o u v e a u l i t M a l g r é ce c o n t r e - t e m p s , 
l ' é c o u l e m e n t e u t l i eu . Les R o m a i n s n ' a v a i e n t d u r e s t e p a s 
che rché à d e s s é c h e r a b s o l u m e n t le l a c ; le seu i l d e l ' é m i s s a i r e 
r e s t a i t à 1™,20 a u - d e s s u s du fond , m a i s ce t t e d i spos i t ion 
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suffisait p o u r a s s u r e r l ' i nva r i ab i l i t é d u n i v e a u et év i te r les 
i n c o n v é n i e n t s r é s u l t a n t d e la m o n t é e e t de la d e s c e n t e succes 
s ives des e a u x . L a s o l u t i o n r e s t a i t insuff isante au p o i n t d e vue 
a g r i c o l e en n e r e s t i t u a n t p a s à la c u l t u r e la t o t a l i t é de la 
su r f ace occupée p a r l ' anc ien lac . 

L ' é m i s s a i r e r o m a i n , avec les i m p e r f e c t i o n s s igna l ée s ci-
d e s s u s , n e t a r d a p a s à c e s se r de r e m p l i r c o n v e n a b l e m e n t son 
r ô l e d ' é v a c u a t e u r . Dès T r a j a n e t A d r i e n , d e s t r a v a u x c o n s i 
d é r a b l e s y é t a i e n t do n o u v e a u exécu tés ; p u i s , a b a n d o n n é et 
oub l i é a u m i l i e u des m i s è r e s de l ' i nvas ion et du m o y e n âge , 
l ' é m i s s a i r e se c o m b l a p e u à p e u e t le lac r e p r i t ses a l lu res 
d é s a s t r e u s e s . De t e m p s en t e m p s les s o u v e r a i n s de Naplea , 
so l l ic i tés p a r les r i v e r a i n s , s o n g e a i e n t a u v i eux t u n n e l r o 
m a i n et e x é c u t a i e n t q u e l q u e s t r a v a u x do r e c h e r c h e e l de d é 
b l a i e m e n t , b i e n t ô t i n t e r r o m p u s . E n 1835 , l ' i n g é n i e u r Afan rie 
R i v e r a p u t , g r â c e a u n e c i n q u a n t a i n e de mi l l e f rancs accordés 
p a r le g o u v e r n e m e n t n a p o l i t a i n , p l a c e r q u e l q u e s bo i sages 
d a n s la g a l e r i e e t la p a r c o u r i r d a n s t o u t e sa l o n g u e u r , puis 
l ' a b a n d o n r e c o m m e n ç a . 

E n 1851 , l a conces s ion d u d e s s è c h e m e n t d u lac fut r é g u 
l i è r e m e n t o c t r o y é e à u n e soc ié té i n d u s t r i e l l e . Le p r i n c e T o r -
lon ia , q u i , m a l g r é l ' impe r f ec t i on e t l es diff icultés du cah ie r 
des c h a r g e s , a v a i t s o u s c r i t la m o i t i é du cap i t a l , n e t a r d a p a s à 
r a c h e t e r t o u t e s les a c t i o n s e t à p r e n d r e la r e s p o n s a b i l i t é e n 
t i è r e d e l ' œ u v r e . II en confia la d i r ec t i on à M. d e Mon l r i che r , 
i n g é n i e u r d e s p o n t s e t c h a u s s é e s , qui v e n a i t de t e r m i n e r le 
c a n a l de Marse i l l e . C e t t e fois , t o u t en s u i v a n t la d i rec t ion 
g é n é r a l e de l ' é m i s s a i r e r o m a i n , on e n t r e p r i t le d e s s è c h e m e n t 
c o m p l e t du lac ; la g a l e r i e n o u v e l l e a l la i t a t t e i n d r e 6301 m è 
t r e s de l o n g u e u r , avec u n e p e n t e m o y e n n e d e 0 m , 001 pa r 
m è t r e . E x é c u t é e s u r p l u s de m o i t i é de sa l a r g e u r en m a ç o n 
n e r i e d s p i e r r e s d é t a i l l e , e l le offrait u n e sec t ion de 19™,609 
avec 5° , 76 , de h a u t e u r e t 4 m è t r e s de l a r g e u r . E l le pouva i t 
d é b i t e r à la s e c o n d e 50 m è t r e s c u b e s . 

N o u s n e pouVons e n t r e r ici d a n s le dé ta i l t e c h n i q u e des 
t r a v a u x n é c e s s i t é s p a r c e t t e œ u v r e g i g a n t e s q u e ; l e u r expl i 
c a t i o n , s a n s figures, s e r a i t difficilo à su iv re e t s o r t i r a i t du 
r e s t e d u c a d r e spéc ia l q u i c o n v i e n t à n o t r e S o c i é t é . 11 n o u s 
suff i ra de s i g n a l e r les difficultés c o n s i d é r a b l e s d ' ins ta l l a t ion 
d e s c h a n t i e r s d a n s u n p a y s m o n t a g n e u x , p r i v é p r e s q u e a b s o 
l u m e n t d e vo ies d e c o m m u n i c a t i o n , a u mi l i eu d ' h a b i t a n t s , 
s i n o n h o s t i l e s , a u m o i n s d ' u n e p ro fonde i g n o r a n c e . U n e pa r t i e 
des p u i t s e t des cuniculi des R o m a i n s f u r e n t r o u v e r t s ; m a i s 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p a r t o u t l ' anc i en é m i s s a i r e d u t ê t r e r e f a i t , a b a i s s é e t a g r a n d i . 
Il faut l i re dans l ' o u v r a g e à la fois si m o d e s t e et si s a v a n t de 
M. Br isse le réc i t dé t a i l l é des t r a v e r s é e s difficiles : à l ' e m p l a 
cement des g r a n d s é b o u l e m e n t s d e l ' é m i s s a i r e r o m a i n , d ' u n e 
par t , v e r s la tê te v o i s i n e d u l a c , d ' a u t r e p a r t , il fa l lut a l l e r en 
sous -œuvre c r e u s e r d e s g a l e r i e s d ' e s sa i , avec d e s m a s s e s 
énormes d ' eau s o u t e n u e s p a r d e vie i l les m a ç o n n e r i e s d e 
qual i té d o u t e u s e ; p u i s , avec des p r é c a u t i o n s inf inies , d e s 
condui tes é t a i e n t p l a c é e s , des t r o u s c r e u s é s d a n s l a m a s s e e t 
au m o m e n t v o u l u u n d e r n i e r c o u p d e p ic l i v r a i t p a s s a g e a u 
t o r r e n t , t a n d i s q u e l e s o u v r i e r s t r o u v a i e n t u n r e f u g e s u r l e s 
passere l les ou d a n s le h a u t dos g a l e r i e s . M. de M o n t r i c h e r 
était m o r t d ' u n e f ièvre t y p h o ï d e , à N a p l e s , au r e t o u r d ' u n e 
tournée s u r les t r a v a u x (28 m a i 1858). S o n c o l l a b o r a t e u r , 
M. B e r m o n t , ava i t p r i s la d i r e c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e . M. B e r -
m o n t e u t l a sa t i s fac t ion e t l ' h o n n e u r d ' i n t r o d u i r e p o u r l a 
p r e m i è r e fois les e a u x d a n s le n o u v e l é m i s s a i r e (9 a o û t 1862). 
L 'œuvre é ta i t e n c o r e lo in d ' ê t ro t e r m i n é e : il r e s t a i t 1650 m è 
tres de ga l e r i e à e x é c u t e r p o u r a t t e i n d r e le n i v e a u du fond d u 
lac, u n e c u v e t t e p r o v i s o i r e f a i san t s eu l e c o m m u n i q u e r le 
Fucinô avec la p o r t i o n t e r m i n é e de l a g a l e r i e . M a i s on p u t 
n é a n m o i n s , en u n e a n n é e , écou le r 561 000 000 d e m è t r e s 
cubes et fa ire b a i s s e r le p l a n d ' e au d e 4™,25. On d i m i n u a 
d 'autant les in f i l t r a t ions qu i d e v e n a i e n t de p l u s en p l u s d a n 
gereuses à m e s u r e q u ' o n se r a p p r o c h a i t du lac . F e n d a n t 
deux a n n é e s ( s e p t e m b r e 1863 — a o û t 1865) l e s t r a v a u x d ' a v a n 
cement r e p r i r e n t . P u i s u n e m a s s e n o u v e l l e d ' e au fut é v a c u é e 
du 28 a o û t 1865 a u 30 avr i l 1868 ; el le a t t e i g n a i t 634 000 000 
de m è t r e s c u b e s . Le n i v e a u d u lae ba i s sa e n c o r e d e 7*°,72. 
En n o v e m b r e 1869, l e s t r a v a u x d e la g a l e r i e p r o p r e m e n t d i te 
é taient t e r m i n é s e t l ' é c o u l e m e n t d u r e l i q u a t des e a u x a s s u r é . 
Repris le 22 j a n v i e r 1870, l ' é c o u l e m e n t des eaux deva i t s ' a 
chever en j u i n 1875 . 

O u t r e la c o n s t r u c t i o n d u c o r p s de l ' é m i s s a i r e , il r e s t a i t à 
exécuter les t r a v a u x d e t ê t e d e la g a l e r i e e t des t e r r a s s e m e n t s 
cons idérables p o u r a s s é c h e r e t a s s a i n i r l e b a s s i n l a c u s t r e . C e 
fut M. Br i s se q u i c o n d u i s i t a b o n n e fin l ' œ u v r e de MM. M o n t 
r icher e t Be rmon t - , ce d e r n i e r é ta i t m o r t à son t o u r , le 
19 mai 1870. U n e g r a n d e p a r t i e d e s déb la i s fut exécu tée à 
l 'aide d ' u n e p u i s s a n t e d r a g u e à v a p e u r , d o n t les d é t a i l s i n g é 
nieux d ' in s t a l l a t ion é t a i e n t dus à M. B r i s s e . 

On é tab l i t u n g r a n d c o l l e c t e u r c e n t r a l de 8000 m è t r e s de 
l o n g u e u r , avec u n e Dente de 0" ,14 p a r k i l o m è t r e e t u n e 
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largeur de 15 mètres au plafond. Un réseau de fossés dis
tants les uns des autres de 1 kilomètre et formant un réseau 
de 650 mètres assura l 'assèchement de la cuvette lacustre; 
tandis que des routes intercalées a 500 mètres de chacun 
d'eux ouvraient sur 210 kilomètres de longuour les communi
cations nécessaires. Des collecteurs secondaires vinrent former 
une ceinture, interceptant les eaux tombées sur les pentes 
voisines ou amenées par les torrents, pouvant utiliser ces 
eaux pour l 'irrigation des surfaces desséchées et cultivées, et 
fournir même au besoin une force motrice. Au centre et au 
point bas fut ménagé une sorte de réservoir central d'une 
superficie de 2270 hectares, pouvant emmagasiner entre ses 
digues 55 000 000 de mètres cubes. En temps normal oe ré
servoir est une vaste prairie. II n'est appelé à fonctionner 
qu'en temps de crue exceptionnelle ou d'interruption dans le 
service de l'émissaire. 

La surface totale gagnée par le dessèchement du lac atteint 
15 775 hectares, dont 14 175 forment le domaine du prince 
Torlonia et 1600 ont été abandonnés aux communes ou aux 
riverains. Sur cette vaste étendue, 400 maisons de colon3 
doivent être construites avec 25 hectares de domaine pour 
chacune d'elles. Le sol se présente comme jouissant d'une 
fertilité exceptionnelle; il est formé à la fois des parcelles 
calcaires ou argileuses arrachées des coteaux par ravinement 
et de débris végétaux décomposés, provenant des nombreuses 
fascines qu'employaient autrefois les pêcheurs pour former 
des sortes d'enclos à poissons. Tout fait présumer que non-
seulement le vieil ennemi des Marses, le lac Fucino, est défi
nitivement vaincu, mais encore que 15 000 hectares d'excel
lente terre vont apporter une richesse agricole absolument 
inconnue jnsque-là dans cette rude contrée. Sans doute les 
sacrifices ont été considérables : la dépense a atteint 
43 137 209 francs, dont 24103 994 francs pour les travaux de 
dessèchement proprement dits (galerie et accessoires), soit 
3043 francs par hectare. Mais le but essentiel est atteint : 
l 'assainissement de la contrée, la fin d'inondations pério
diques et désastreuses sont désormais assurés. C'est là l'hon
neur spécial qui revient au prince Torlonia; il a poursuivi 
son œuvre sans relâche, sans défaillance, est imant que son 
immense fortune ne pouvait trouver un plus noble emploi, i 

Les Napol i t a ins d i sa i en t , en 1865, époque à laquel le je 
me t rouvra i s en I ta l ie : « Le pr ince T o r l o n i a veut dessé-
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cher le Fur.ino ; c'est le Fucino qu i desséchera le 
prince Tor lonia . » Les Napol i t a ins se sont t r o m p é s , le 
lac est à sec, mais non le p r i n c e . 

1 4 

Puits artésiens. 

On a t e rminé en 1878, dans l a cour des docks de Gha-
tham, un forage dont la r éuss i t e a été complè te , et q u i est 
intéressant p o u r la science. On voulai t a t t e indre u n e 
nappe d 'eau, en péné t r an t j u squ ' à la couche infér ieure d u 
sable vert . Ce forage n 'a t te igna i t q u e la couche calcaire 
en 1877; l 'eau qu ' i l donnai t était s a u m â t r e . On a cont inué 
à creuser à t ravers le gau l t , et on est pa rvenu à la 
couche inférieure du sable ver t , à 903 p ieds angla i s a u -
dessous de la surface d u sol. 

Dans les environs de L o n d r e s , on avait ob tenu sur p lu 
sieurs po in t s et dans les m ê m e s couches des r é su l t a t s 
analogues, à u n e profondeur de 1000 à 1100 p i eds . L a 
géologie doit noter ces r é su l t a t s en vue de l ' approvis ion
nement d 'eau de la ville de Londre s pa r des p u i t s a r tés iens . 

1 5 

Le plus grand tunnel de l'Amérique. 

On travail le , dans le vois inage de Ba l t imore (États-
Unis) , au c reusement d ' un t u n n e l q u i au ra u n e l ongueu r 
de 10 880 m è t r e s , et dont les qua t r e c inqu ièmes t r a 
versent le gne i s s et le g ran i t . Après les tunne l s du 
Mont-Cenis et du Sa in t -Gotbard , le t u n n e l de Bal t imore 
sera le plus g r a n d travai l sou te r ra in qu i ait encore été 
en t r ep r i s . 
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C'est pour recevoir le condui t d 'une a l imentat ion d'eau 
que ce long forage horizondal est exécuté. Comme le 
t u n n e l n 'es t pas s i tué à une g rande profondeur, le creuse
m e n t des p u i t s d 'aérage sera facile. 

Ce t u n n e l doi t amener les eaux d 'une rivière au lac 
M o n t e b e l l o , qu i ser t de réservoir p o u r la d is t r ibut ion de 
l 'eau à Ba l t imore . L e pays à t raverser est entrecoupé 
de col l ines , de sorto que le t u n n e l s'enfonce à des p ro 
fondeurs qu i var ient de 20 à 100 m è t r e s . 

L e t unne l , u n e fois t e rminé , au ra su r tou te la longueur 
u n d iamèt re uniforme de 3 m , 6 . L e travai l s'opère à la main 
et non avec des mach ines , vu les faibles dimensions du 
sou te r ra in . 

1 6 

Le plus grand pont du. monde. 

L e 30 s e p t e m b r e 1878, la p r e m i è r e p ie r re du pon t du 
F o r t h a été posée au mi l ieu de l ' î le d ' ingarvie [Ecosse). 
Élevé a u - d e s s u s du golfe, en face d ' E d i m b o u r g , ce pont , 
de p ropor t ions g igan tesques , est des t iné à établir une 
communica t ion , p a r voie ferrée, en t re les deux rives du 
fleuve. 

La stat ion du N o r t h - B r i t i s h ra i lway , s i tuée à Gran ton , 
sera reliée pa r ce pon t à la pct i to ville de Brunt i s land , 
qu i se t rouve su r la r ive opposée, dans le comté de Fifo. 
Cons t ru i t , comm e le g r a n d pont du T a y , en forme d 'S , 
le pon t du F o r t h au ra p l u s de deux fois la longueur de 
cet te de rn i è r e cons t ruc t ion . I l l a i s se ra également bien 
loin der r iè re lu i , sous le rappor t de l 'é tendue, le fameux 
p o n t de l agunes à Ven i se , car il n ' a u r a pas moins de 9 
k i l o m è t r e s . 

Cet i m m e n s e viaduc se compose de câbles de suspension 
en fer, assez s emblab l e s à ceux d u pon t de Cubzac. Le 
t ab l i e r repose sur des pi les cy l indr iques en b r iques . 
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Les deux grandes arches du mi l i eu , qu i a t te indront u n e 
hauteur de 30 mèt res , s ' appuie ron t s u r la pe t i te î le d ' I n -
garvie, au centre d u golfe. 

A chacune des ext rémités du pon t s 'élèveront des pi les 
colossales, formées chacune de qua t re g roupes de colonnes 
en fonte sol idement assujet t ies dans des fondat ions de 
maçonnerie. Au-des sus de ces pi les on t end ra d ' é 
normes chaînes l i b r e m e n t s u s p e n d u e s , comme au pon t 
de Fr ibourg , en t re les po in t s d ' appu i , et ancrées su r les 
deux rives dans des blocs de c iment . 

Le viaduc du F o r t h coûtera u n e t r en ta ine de mi l l ions 
et ne sera t e rminé q u e dans cinq ou six ans . 

1 7 

r___ Les chemins de fer en Europe. 

Au moment où les g igan tesques proje ts à exécuter 
sur nos voies ferrées sont à l 'ordre d u j o u r , il n 'es t pas 
sans intérêt de r ep rodu i r e les chiffres su ivants , qu i nous 
fourniront la dern ière et la p l u s exacte s ta t i s t ique qu i ait 
encore été pub l i ée sur l ' é tendue des voies ferrées e u r o 
péennes. 

A la fin de 1875, la l o n g u e u r d u r é seau des chemins 
de fer du globe se monta i t : 

En E u r o p e , à 143 039 k i l o m è t r e s ; en Amér ique , à 
133,552; en Asie, à 12 302 ; en Aus t r a l i e , à 3079 ; en 
Afrique, à 2432 : soit u n total de 294 404 k i lomèt res . 

Dans ce n o m b r e , les É t a t s - U n i s f iguraient pour 
119 352; l 'Angle te r re , 26 8 7 0 ; la Russ i e , 18 4 8 8 ; l 'Au
triche, 17 363 ; l ' I t a l i e , 7704 ; l ' E s p a g n e , 5 7 9 6 ; la 
Suède, 4138; la Be lg ique , 3617 ; la Suisse , ¿ 0 6 6 ; la 
Turquie, 1537; la Norwège , 5 5 5 ; la Grèce , 12 k i l o 
mètres seulement , etc . Ce ca lcu l a t t r ibue à l 'Al lemagne 
27 890 k i lomè t r e s ; la pa r t de la F rance y est do 21 587. 

Dans I B S au t res pa r t i e s du monde , on compte p o u r le 
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con t ingen t des Indes -Or ien ta l e s 10,443 k i l omè t r e s ; Ca
n a d a , 6719 ; R é p u b l i q u e a rgen t ine , 1584; P é r o u , 1549; 
E g y p t e , 1528; Bré s i l , 1338. 

E n 1860, i l n 'y avai t sur le globe que 106 886 ki lo
mè t r e s , q u i , depu i s cette époque , se sont augmentés 
annue l l emen t en moyenne de 1800 k i lomèt res , et même 
de 2500 p e n d a n t la pér iode de 1871-1873. 

D ' ap rès u n travai l de M . N e u m a n n - S p a l l a r t , le capital 
engagé dans les chemins de fer de l 'Eu rope est estimé 
comme s 'élevant , à la fin de 1875, à 41 544 mil l ions de 
m a r k s (le m a r k a l l emand vaut 1 fr. 25) ; celui des che
m i n s de fer ex t ra -européens est évalué à 23 710 millions 
de m a r k s : soit , p o u r la totali té du g lobe , 65 254 millions 
de m a r k s . 

E n 1875, il c irculai t su r les voies ferrées de l 'Europe 
42 000 locomotives, 90 000 wagons p o u r voyageurs et un 
mi l l ion de wagons p o u r marchand i se s et b a g a g e s . 

E n E u r o p e , il avait été t r anspor t é pa r ce matériel 
1140 mi l l ions de voyageur s , et 10 800 mil l ions dequin-
taux de m a r c h a n d i s e s ; sur le g lobe , 1 550 mill ions de 
voyageur s , et 16 130 mi l l ions de qu in taux de mar
chandises . 

1 8 

Disposition nouvelle du blindage des navires cuirassés, permettant 
de diminuer l'épaisseur du revêtement métallique. 

De très cur ieuses expériences faites en Angle te r re , en 
1878, sur les cui rasses des navires semblent prouver 
q u e le poids du b l i ndage méta l l ique pour ra i t être réduit 
sans nu i r e à son efficacité. On a reconnu que deux plaques 
séparées par u n interval le vide opposent u n e p lus grande 
rés is tance à la perforat ion pa r un projectile q u ' u n e seuln 
p l a q u e qu i serai t d ' une épa i s seur p l u s considérable , ou 
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que plusieurs p l aques superposées avec mate las en bois 
de teck. 

Un projectile Pa l l i se r t raversa u n e p l aque de b l indage 
de navire de 354 mi l l imè t res d ' épa i s seur , et après avoir 
traversé cette p r e m i è r e p l a q u e , se b r i sa contre une 
deuxième, s i tuée à l m , 7 5 environ en a r r i è r e , et qui n ' a -
pas plus de 102 mi l l imèt res d ' épa isseur . 

Un projectile a b s o l u m e n t semblab le a complè tement 
traversé, dans des condi t ions do t ir i den t iques , une cible 
compacte, formée de trois cui rasses de 164 mi l l imè t res 
chacune, séparées pa r deux mate las de bois de teck de 
12 centimètres d ' épa i s seur . 

Ces expériences doivent ê t re cont inuées , afin de con
naître l ' influence exercée p a r la d is tance , encore i ndé t e r 
minée, qui doit séparer les deux p l aques . Ma i s on voit 
d'ores et déjà de que l le impor tance serait p o u r la con
struction, au jourd 'hu i si d i spend ieuse , des navires c u i 
rassés, la démons t ra t ion de ce fai t , que l 'on p e u t d i m i n u e r 
l'épaisseur du revêtement mé ta l l ique p a r l ' in terposi t ion 
d'une couche d 'a i r , c ' e s t -à -d i re d 'un s imple vide en t re 
deux plaques de d imens ions modérées . 

1 9 

Le navire cuirassé le Tourville. 

On a t e rminé au mois de m a i 1878 les essais de la 
machine à vapeur du navire cu i rassé le Tourville, con
struit par les Fo rges et chan t ie r s de la Seyne , d 'après les 
plans du conseil des t ravaux de la m a r i n e . Ces essais 
ont été faits sous la di rect ion de M . l ' i ngén ieur Orsel j 
devant une commiss ion officielle p rés idée pa r M . le con
tra-amiral P e y r o u . 

Avec tous ses feux a l l u m é s , le Tourville a réal isé u n e 
vitesse de 17 n œ u d s 2 d ix ièmes . I l possède 12 chaudièreSj 
dont 6 seu lement sont en fonction. Sa marche sera d 'unô 
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vitesse constante de 14 n œ u d s ; mais la commiss ion pense 
q u ' e n forçant la press ion , ce navire p o u r r a i t atteindre 
18 n œ u d s , en cas de force majeure , s ans compromett re 
la sécur i té de la mach ine . 

L e Tourville a u n e l ongueu r totale de 105 mèt res . La 
pu i s sance nomina le de sa machine est de 1800 chevaux-
vapeur . 48 foyers chauffent ses 12 chaudiè res . L'hélice 
q u i me t le Tourvillean mouvemen t , est à qua t r e branches 
déve loppées ; son po ids est de 16 000 k i l o g r a m m e s ; son 
d iamèt re est de 5 m , 0 8 . 

L a chaufferie, la c h a m b r e des mach ine s et l 'arbre de 
couche, j u s q u ' à sa sor t ie du b â t i m e n t , occupent une lon
g u e u r de 85 mèt res dans le nav i re . L a surface de toutes 
les gr i l les est de 82 mè t r e s c a r r é s ; la surface de chauffe 
d i recte est de 383 mèt res carrés ; la surface de chauffe t u -
bu la i r e est de 1803 mè t r e s carrés ; la surface de chauffe 
totale de 2186 mètres car rés . 

Le Tourville ne consomme q u ' u n k i l o g r a m m e do char
bon pa r h e u r e et par force de cheval , soit 180 tonneaux de 
charbon p o u r 24 h e u r e s , en marchan t à la p lu s grande 
vi tesse . 

Les soutes peuvent contenir 850 tonneaux de charbon, 
q u i lui pe rme t t r a i en t c inq jours de m a r c h e à toute vitesse, 
en lui faisant franchir 700 l ieues m a r i n e s (à peu près 
1000 l ieues t e r r e s t r e s ) . 

L a mach ine compor te 700 r o b i n e t s , .5000 mèt res de 
t u y a u t a g e . Les qua t r e condenseurs ont ensemble 10 5 2 i tu
b e s de 2 mèt res de long chacun . 

Ce b â t i m e n t possède deux cheminées . L a section de 
chacune d'elles est de 11 mèt res car rés . 

Le Tourville a 554 h o m m e s d ' é q u i p a g e , y compris le 
p e r s o n n e l affecté à la mach ine . 

E n cas de gue r r e , ce cro iseur serai t vé r i t ab lemen t ter
r i b l e , à cause de sa vi tesse except ionnel le , de son éperon 
en bronze ot de sa formidable ar t i l le r ie . C'est le navire 
de gue r r e du type le p l u s perfect ionné que possède notre 
m a r i n e . 
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2 0 

Bélier-Torpille. 

On const rui t à Cha tham, on Ang le t e r r e , u n navire en t iè 
rement nouveau comme type . C'est u n bélier torpille c u i 
rassé, en tôle d 'acier , sans canons . Des deux côtés de son 
puissant bé l ie r , et du cent re de la carcasse, on lancera 
des torpi l les . Des hél ices j u m e l l e s me t t ron t le b â t i m e n t 
en mouvement , avec u n e vitesse de 17 noeuds. I l au ra 
75 mètres de l o n g , pèsera 2500 tonnes , avec u n t i r an t 
d'eau de 6 mè t r e s à la p o u p e . 

La forme à donne r à ce bâ t imen t n 'es t pas encore défi
nitivement a r r ê t ée . 

Voilà a s s u r é m e n t june invent ion or ig ina le . U n navi re 
sans canons, lançant des torpi l les , à peu près comme des 
fantassins lancent des g renades , cela p r o m e t u n e var iété 
d'exercices dans les batai l les navales . Enco re que lques 
inventions, et l 'on verra des const ruct ions navales q u i 
permettront à la cavalerie de se déployer su r mer comme 
sur ter re , pour exécuter dus charges contre dos vaisseaux. 

L'ANNÉE SCIENTIFIQUE XXK. — n 
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HISTOIRE NATURELLE 

1 

Le Vésuve en novembre et décembre 1878. 

D a n s les p r e m i e r s j o u r s du mo i s de novembre 1 8 7 8 , 
les j o u r n a u x a n n o n c è r e n t q u ' u n e nouve l le é rupt ion du 
Vésuve pa ra i s sa i t i m m i n e n t e . On avait vu la lave s'élever 
peu à peu d a n s l ' i n t é r i eu r du cra tère et commencer à dé 
bo rde r le l ong des flancs de la m o n t a g n e . Ces phénomènes 
sembla ien t le p r é lude d ' une nouvel le é rup t ion du volcan, 
d e m e u r é à p e u p r è s s i lencieux d e p u i s la g r a n d e érupt ion 
d e 1 8 7 2 . Cependan t la coulée de lave n 'a p a s a u g m e n t é , 
et d a n s le mois de décembre les j o u r n a u x n ' on t rien 
s igna lé de pa r t i cu l i e r en ce q u i concerne le Vésuve . 

Dés i ran t r e n s e i g n e r exactement les lec teurs de ce r e 
cueil s u r u n p h é n o m è n e de cette impor tance) dont aucune 
re la t ion n ' a encore p a r u dans les recuei ls scientifiques, 
j ' a i écrit au d i r ec teu r de l 'Observa to i re du Vésuve, 
M . P a l m i e r i , avec qu i j e me su i s t rouvé en rapport 
à Naples en 1 8 6 5 , le p r i a n t de vouloir b ien me faire 
conna î t r e la vér i tab le s i tua t ion des choses re la t ivement 
au volcan don t i l est l ' h i s t o r iog raphe a t t i t r é . 

M . P a l m i e r i a b ien voulu m e r é p o n d r e , de Nap les , à l a 
da te du 2 1 d é c e m b r e , u n e le t t re , dont voici la t raduct ion : 

« Le Vésuve se trouve maintenant dans une période d'acti
vité slrombolienne (analogue à l'état du volcan sicilien le 
Stromboli, qui est à l'état d'éruption permanente). De petites 
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laves descendent du cratère, jusqu'à la base du cône, et la 
bouche d'éruption montre peu d'énergie. Cet état duro depuis 
longtemps ; mais l 'attention des curieux n'a été éveillée à ce 
sujet que récemment, vers le 1 e r novembre, lorsque les laves, 
ayant rempli le grand cratère de 1872, ont commencé à se r é 
pandre sur le penchant de la montagne. 

« Depuis la terrible éruption de 1872, le Vésuve était resté 
en repos jusqu'au 18 décembre 1875. Alors, au fond du cratère 
intérieur, une petite bouche d'éruption s'ouvrit, ainsi que 
M. Charles Sainte-Claire Deville et moi l'avions prévu. De 
cette bouche se sont élevées des laves, qui peu à peu ont 
chassé celles qui restaient de l'éruption antérieure dans le 
grand cratère de 1872. 

s Les nouvelles laves ressemblent à celles de 1871. Elles 
sont excessivement brillantes et s'étirent en fils, comme du 
verre. Lzsfumarolles sont de courte durée, et les vapeurs qui 
les composent sont continuellement détruites par la fréquence 
des pluies. 

« Je n'ai pas manqué de faire des recherches sur la compo
sition des fumarolles. Outre les chlorures ordinaires (de so
dium et de magnésium) et l'oxyde de cuivre, j 'y ai trouvé, 
par l'emploi du spectroscope, le thallium et l'acids borique. » 

2 

Un nouveau volcan dans l'Amérique centrale. 

Le Chicago Evening Journal a s igna lé l ' appar i t ion en 
1878 d 'un pet i t volcan, Vésuve en m i n i a t u r e , qu i est en 
pleine activité dans l 'é tat do N e b r a s k a . P e u de voyageurs 
le connaissent , car il s'élève a u n o r d - e s t de N e b r a s k a , 
dans une région écartée, loin de tou t chemin commerc ia l , 
sur la rive occidentale du M i s s o u r i . A u c u n t ra i té de géo
graphie ni de géologie ne s igna le ce volcan, auquel on 
attr ibue cependant les t r e m b l e m e n t s de te r re qu i ont 
agité le Canada et les É t a t s - U n i s le 4 n o v e m b r e 1 8 7 7 . 

P lus ieurs mois avant cette époque , ce pet i t volcan avait 
montré une act ivi té inus i t ée . O n voyait Ses vapeurs à 19 
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ou 20 k i lomètres de d is tance . D u 4 ou 16 novembre 1877, 
on a éprouvé p re sque jou rne l l emen t des secousses de 
t r emb lemen t de t e r re dans le New-Hampsh i r e , le Ver -
m o n t , le Massachusse t s , le Canada, etc. Ces agi ta t ions du 
sol étaient le fait du nouveau volcan. 

5 

Curieux effets d'une éruption volcanique de l'île de Tauna (Océanie). 

Des "phénomènes t rès cur ieux ont accompagné une 
érupt ion volcanique qu i a eu l ieu , le 10 j anv ie r 1878, 
dans l'île de T a u n a (Océanie). L ' é rup t ion commença vers 
lû heu res du m a t i n . On vit , dès les p r e m i è r e s secousses 
d u t r emb lemen t de t e r r e , le fond d u por t s u r g i r à la sur 
face de l 'eau et s 'élever à 50 b ras ses envi ron . E n même 
temps u n nouveau volcan faisait é rup t ion p r è s d e S u l p h u r -
Bay, ent re la ba ie et l 'ancien volcan. L e côté gauche de 
Po r t -Beso lu t ion étai t couvert de v a p e u r s . 

L e 11 février, u n e a u t r e é rup t ion et u n au t re t remble
men t de t e r re se p r o d u i s i r e n t encore, et le fond du port 
fut soulevé à 50 b rasses p lu s h a u t , en la issant une entrée 
fort é t roi te . 

T ro i s rochers ont été soulevés à une encablure de la 
pointe de l 'oues t , d 'un fond de onze b r a s s e s . Maintenant 
l 'eau n ' a q u ' u n e profondeur de 5 m è t r e s . 

Un flux de 20 mè t r e s de h a u t a empor té la pointe ouest 
et dé t ru i t toutes les p lan ta t ions des i n d i g è n e s . La popu 
lat ion a dû chercher u n refuge s u r les m o n t a g n e s . Heu
reusemen t personne n 'a p é r i . L e s vagues ont porté un 
bâ t iment au mil ieu des a r b r e s ; le reflux l ' a r e m i s enmer , 
mais il avait p e r d u ses ancres et deux canots . 

L 'eau étai t t roub le j u s q u ' à deux mi l les environ de 
l 'entrée du por t . On suppose q u ' u n nouveau bas-fond 
s'est formé et a causé ce t roub le extraordinaire des 
eaux. 
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Le ilux énorme qu i s'est manifesté était tout local, a ins i 
que l ' é rupt ion . A l 'ouest du por t , de r r iè re le roc appelé 
Pyramide de Gook, u n e hau te colline est tombée dans la 
mer et y forme u n p romonto i re . La P y r a m i d e de Cook a 
maintenant 16 mèt res en h a u t e u r de p lus qu 'avant le p h é 
nomène. 

De pet i tes secousses se sont fait sen t i r ent re les deux 
grandes. L a te r re s'est fendue à l 'ouest , en s 'abaissant 
considérablement . 

Les flots ont ba layé l 'est des t e r res , et les p lan ta t ions 
ont été dé t ru i t es des deux côtés . 

Tout cela n 'a pas beaucoup ému les hab i t an t s de ce p a y s , 
qui, après le re t ra i t de l 'eau, se sont mis à r ep lan te r . 

Le port a éprouvé u n ré t réc issement et une d iminu t ion 
de profondeur te ls , qu ' i l est douteux q u e de g rands bâ 
timents pu i s sen t y être à flot. 

4 

Tremblement de terre au Venezuela. 

Le 12 avril 1878, dans la soirée, la vi l le de Gua a été 
détruite p a r u n violent t r emb lemen t de te r re . 

Cua est si tuée sur la rive gauche du fleuve T u y , à 10" 
.8' et quar t de l a t i t ude nord et 66° 55 ' de long i tude 
ouest de Greenwich . Son a l t i tude était de 232 m è t r e s 
en 1873. L à était le cent re d 'un dis t r ic t agricole t rès 
florissant; on y comptai t environ 3000 h a b i t a n t s . 

Depuis p l u s i e u r s semaines , la t e m p é r a t u r e avait été 
très élevée au Venezuela . 

Le choc eut l ieu à 8 h e u r e s 40 m i n u t e s , par un ciel p u r 
et une lune t rès be l l e . E n moins de q u e l q u e s secondes , 
le centre de la ville ne présen ta i t p l u s q u ' u n monceau de 
décombres. La secousse fut ressent ie àGaracas , à 8 h e u r e s 
41 minu tes . La dis tance de ce l ieu à Cua est d ' env i 
ron 26 mil les ang l a i s . 
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L e mont icu le formant le centre de la ville est formé de 
gne i s s , de micasch i s te , de chlorite ; il est environné de 
couches d ' a rg i le et de m a r n e , recouver tes d 'une couche 
profonde de t e r re d 'a l luvion et assis sur de la craie fon
cée et des schis tes a rg i l eux , contenant de nombreux cris
taux de pyr i t e s de fer. 

L a ville basse a t rès peu souffert, re la t ivement . La 
des t ruc t ion s'est t rouvée l imi tée sur u n espace de u n mille 
carré à p e u p r è s , b i en q u e le choc ait été ressen t i à une 
dis tance de 100 m i l l e s . 

Les secousses ont duré p l u s i e u r s j ou r s . 300 personnes 
ont pé r i dans ce d é s a s t r e ; les pe r t e s matér ie l les vont à 
environ 8 mi l l ions de francs. 

S 

Tremblement de terre le 28 janvier 1878 à Paris et dans le nord 
de la France. 

U n t r e m b l e m e n t de t e r r e a été consta té à Pa r i s et en 
différentes r ég ions de la F r a n c e le 28 janv ie r 1878. 

M . Denon de Gannes a annoncé que sa ma i son , située 
der r iè re l ' égl ise r u s s e , en a éprouvé les effets. M . Denon 
de Gannes était ass i s devant u n e t a b l e ; u n calme absolu 
régna i t au tou r de lu i . Deux détonat ions t rès rapprochées 
se firent en t end re ; c'était comme le b ru i t d 'une grande 
po r t e cochère fermée avec violence. Ce b ru i t fut immé
d ia tement suivi d 'un rou lement ana logue à celui d 'une 
voi ture assez l ou rdemen t chargée . L e s v i t res et des 
objets de ver rer ie éprouvèren t des t r ép ida t ions . Ensui te 
et i m m é d i a t e m e n t , le m u r auque l l 'observateur tournait 
le dos , p a r u t se dé tacher de la ma i son , et la chaise sur 
laquel le il étai t ass is , a insi que l u i -même , semblèrent 
pa r t i c ipe r au m ê m e m o u v e m e n t . M . D e n o n de Cannes 
éprouvai t la m ê m e sensat ion q u e s'il eût été précipi té à 
la renverse d a n s le v ide , sensat ion qui fut assez vive 
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pour lui donner un m o m e n t d 'angoisse fort pénib le . L a 
durée de ces phénomènes n ' a p a s dépassé 10 secondes. I l 
était environ mid i une m i n u t e . 

M . du Moncel é tai t , à cet ins tan t , dans son cabinet de 
travail, rue de H a m b o u r g , au second é tage . I l fut su r 
pris par le cont re -coup d 'une secousse, assez forte p o u r 
avoir fait oscil ler une s ta tue de m a r b r e placée sur un 
piédestal élevé. L'effet se manifes ta au p r emie r é tage , 
mais les pe r sonnes du r ez -de -chaussée n e s'en a p e r 
çurent pa s . 

A Versai l les , la secousse s'est fait sent i r à m i d i 2 m i 
nutes, à la p ré fec tu re . Par fa i t ement accusée , elle a duré 
environ six secondes , d i r igée d 'abord du n o r d au sud , 
puis de l 'est à l ' oues t . 

M. Lefebvre, à Versa i l les , ressent i t , à m i d i 4 ou 5 m i 
nutes, une secousse t rès ne t t e de t r e m b l e m e n t de te r re . 
Elle consista en u n e série d 'osci l lat ions par fa i tement 
dist inctes; l eur di rect ion était celle de l ' avenue de P a r i s , 
dans Versai l les , c ' es t -à -d i re t rès s ens ib l emen t la d i r e c 
tion est-ouest . L a du rée du p h é n o m è n e a été au moins 
de 8 à 10 secondes . E n effet, M . Lofchvre était à table 
avec sa famille, et ayant ressent i le p r e m i e r ce q u i se 
passait, il eut le t e m p s de le faire r e m a r q u e r aux au t res 
personnes, en l eu r s igna lan t le p h é n o m è n e sous son vrai 
nom, et elles le r econnuren t par fa i tement . U n e suspens ion 
de lampe placée au -des sus de la tab le oscilla d 'une m a 
nière très vis ible . 

A Par i s , les oscil lat ions ont été assez violentes su r ce r 
tains poin ts , au min i s t è r e de la ju s t i ce , par exemple . R u e 
des Viviers, u n e j e u n e fille t ravai l la i t à la couture méca 
nique, lorsque sa mach ine recula vers l ' oues t . 

Boulevard Beaumarcha i s , r ue de T u r e n n e , rue d 'Orsel 
à Montmar t re , on a constaté de légères t rép ida t ions 
du sol. 

Rue de Monceau , u n e d a m e malade ali tée a ressent i 
nettement la secousse . Les objets placés sur les meub les 
et les étagères se sont en t rechoqués . 
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Ce m ê m e p h é n o m è n e s 'est é t e n d u à R o u e n , au H a v r e , 

à C a e n et à t o u t l e l i t t o r a l de l a M a n c h e . O n l'a m ê m e 

s i g n a l é j u s q u ' e n A l s a c e , à T h i o n v i l l e , d a n s l ' E s t , et dans 

l e s H a u t e s - P y r é n é e s , à T a r b e s , d a n s l e M i d i . 

A Caen l e m o u v e m e n t p a r a i s s a i t s e d i r i g e r d e l 'est à 

l ' o u e s t . M . d e la G e r m o n i è r e , m a i r e d u V a s t ( M a n c h e ) , 

a écr i t l a l e t t r e s u i v a n t e au d i r e c t e u r d e l ' O b s e r v a t o i r e de 

P a r i s : 

« J'étais à table, déjeunant avec m a famil le , lorsque, vers 
midi 15 m i n u t e s , nous avons tout à coup ressent i une s e 
cousse très sensible . Toute la vaisse l le a fortement vibré, et 
cet te sensat ion a été ressent ie , au m ô m e m o m e n t , par diffé
rentes personnes dans la m a i s o n et dans des habitations assez 
é l o i g n é e s de la m i e n n e . Le t e m p s était ca lme , mais immédia
t e m e n t après l 'oscil lation est survenu un vio lent coup do vent 
venant du sud. Ce fait a été observé é g a l e m e n t p a r M. Clouard, 
i n g é n i e u r civi l , et par M. le curé de Vast . » 

A J e r s e y l e s s e c o u s s e s o n t é t é t rè s for tes d a n s l e s î l e s 

a n g l o - n o r m a n d e s . A S a i n t - H é l i e r , l e s o s c i l a t i o n s se sont 

p r o d u i t e s à 11 h . 55 m . d e l ' e s t à l ' o u e s t . O n e n l e n d a i t u n 

r o u l e m e n t s e m b l a b l e à c e l u i d ' u n e v o i t u r e l o u r d e m e n t 

c h a r g é e ; l e s c l o c h e s o n t é t é m i s e s e n b r a n l e , et l e s m e u 

b l e s on t é té a g i t é s d a n s l e s m a i s o n s . 

L e Times r a p p o r t e , d 'au tre p a r t , q u e l e t r e m b l e m e n t 

d e t e r r e a é t é r e s s e n t i s u r l e s c ô t e s a n g l a i s e s de la 

M a n c h e et m ê m e d a n s l e s e n v i r o n s d e L o n d r e s , n o t a m 

m e n t à E r i g h t o n , B l a c k h e a r t h , F a r e h a m , S a i n t - L e o n a r d s 

et a u x p o r t e s d e l ' o b s e r v a t o i r e d e G r e e u w i c h . 

6 

Tremblement de terre dans les Alpes le T juin 1 8 7 8 . 

T o u t e s l e s c o n t r é e s d u P i é m o n t s i t u é e s p r è s d e s A l p e s 

M a r i t i m e s o n t é té s e c o u é e s , l e 7 j u i n 1878, par u n trem

b l e m e n t d e terre i n t e n s e et é t e n d u . T o u t e l a prov ince 
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de Guneo et que lques locali tés des provinces l imi t rophes 
de T u r i n et d 'Alexandr ie en ont ressen t i les effets. 
La secousse s 'est p r o d u i t e p r e s q u e pa r tou t au m ê m e i n 
stant, c 'est-à-dire à 11 heures 30 m i n u t e s du soir , t emps 
moyen de R o m e , lequel correspond à 10 h e u r e s 50 m i n u t e s 
temps moyen de P a r i s . Le t r e m b l e m e n t de t e r re a été 
violent en p l u s i e u r s r ég ions , su r tou t dans les val lées, 
près de Guneo. 

Le mouvement oscil latoire était accompagné d 'un 
bru issement sou te r ra in . La durée de ce phénomène a 
varié entre 3 et 15 ou 16 secondes. 

M. Be rna rd L a n g l o i s , à M e n t o n (Alpes-Mar i t imes) , a 
été secoué dans son l i t pa r u n fort m o u v e m e n t osci l la
toire, accompagné d 'un c rép i tement . Une seconde s e 
cousse qui suivit b ientô t , fut p lu s accentuée que la p r e 
mière. 

7 

Un nouveau lac au pied des Apennins. 

Au mois de ju i l le t 1878, u n nouveau lac s'est formé, en 
Ital ie, dans la rég ion m o n t a g n e u s e de P i a n del Vagl io , 
sur la crête des A p e n n i n s qu i sépare la province de F l o 
rence de celle de Bologne . U n énorme éboulement de 
terres se p rodu is i t su r la r ive gauche de la Savena. L e s 
arbres et les ma i sons furent en t r a înés , et obs t ruè ren t le 
lit du tor rent , en formant une mura i l l e hau te de 30 m è 
tres. Les eaux d u r e n t donc s 'élever d ' au tan t pour f ran
chir cet obstacle . 

C'est a insi q u e se forma dans la m o n t a g n e un vér i table 
lac, ayant 30 mèt res de large et 1 k i lomèt re de long, et se 
déversant dans la vallée p a r une cascade r ap ide . 

Les eaux de ce pet i t lac ont l ' immobi l i t é appa ren te , 
la l impidi té et la bel le couleur d 'azur des lacs du P i émon t . 

Ce fait a été annoncé , p o u r la p remiè re fois, par M . F i lo -
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pan t i . D e p u i s la visite faite dans le pays p a r cet ingén ieur , 
le nouveau lac a b e a u c o u p d i m i n u é , à cause de la terre 
et des p ie r res qu i sont con t inue l l ement amenées par les 
p lu ies , et su r tou t par tous les ma té r i aux qu ' en t ra îne le 
tor rent d u h a u t de la m o n t a g n e . D a n s dix ou vingt ans 
ce lac existera p robab l emen t e n c o r e ; mais au bou t d 'un 
p lus l ong interval le il finira par être comblé pa r les 
te r res et les p ie r res appor tées p a r le to r ren t , et l 'on 
cherchera va inement sa t race . 

Ce q u i est arr ivé p o u r le pe t i t lac de P i a n del Vaglio 
est d 'a i l leurs l 'h i s to i re d u p l u s g r a n d n o m b r e des lacs 
qu i se sont formés il y a des mi l l i e r s d ' années , et qui ont 
fini p a r être comblés p a r les t e r res et les rochers . 

I l est i n t é r e s san t de conna î t re les causes qu i ont dé 
t e rminé la formation de ce nouveau lac. L ' I t a l i e possède 
assez de géologues i n s t ru i t s et exercés p o u r que l 'on puisse 
suppose r q u ' u n e é tude sér ieuse de ce cur ieux phénomène 
sera faite avant peu . 

8 

L'expédition scientifique française au Pérou et en Bolivie. — Collec
tions rapportées par M. Wiener. — L'ascension de l'Ulimani faite 
par ce voyageur. — Particularités physiques de cette ascensiun. 

M . W i e n e r , j e u n e savant et a rchéologue français, a été 
chargé , p a r le Min i s t r e de l ' ins t ruc t ion p u b l i q u e , d 'une 
miss ion au P é r o u et dans la Bolivie, miss ion qui avait 
p o u r b u t l 'explorat ion de l ' empi re des Incas , s u r tout le 
t e r r i to i re compr i s en t re les 5 e et 15" degrés de la t i tude. 
I l s 'agissa i t p r inc ipa l emen t de r a s s e m b l e r des données 
s u r l ' anc ienne civilisation p é r u v i e n n e . M . W i e n e r a ex
posé , d a n s l ' a ssemblée généra le de la Société de géogra
phie, les p r inc ipaux r é su l t a t s de son in té ressan t voyage. 

M . W i e n e r a t rouvé dans les rég ions peu connues qu ' i l 
a é tud iées , le mé lange , à t rès peu de d i s tance , d 'une c i -
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vilisation très avancée et de m œ u r s abso lument sauvages . 
Les hab i t an t s de Callao t i ren t leur or ig ine de toutes les 
parties de l ' E u r o p e , de l 'Afrique et de la Chine, et la ca
pitale du Pé rou , L i m a , possède u n e société en t iè rement 
pareille à celle des g r a n d e s capitales de l 'Eu rope . Mais 
si l'on s'avance à 60 l ieues seu lemen t dans l ' in té r ieur du 
pays, on se croirai t au moyen âge de l ' E s p a g n e ; et si l 'on 
pénètre à 60 l ieues p lu s loin encore , on se trouve au m i 
lieu do peup lades tout à fait sauvages . L à le vê tement est 
inconnu, les h o m m e s se l iv ren t u n i q u e m e n t à la chasse , 
avec des haches de p i e r r e , et des a rmes en bois ou en ro
seau, comme au t emps de l ' human i t é p r imi t ive . 

Ces différences s 'expl iquent quand on sait que les deux 
chaînes des A n d e s divisent le pays en t rois pa r t i e s . Le 
voyageur q u i aborde l 'ouest a p u avoir des re la t ions avec 
l 'entre-Gordil lère, mais il est res té é t r a n g e r à la région 
séparée par la vasta é t endue m o n t a g n e u s e orientale des 
Andes, laquel le est p o u r a ins i d i re i m p é n é t r a b l e . C'est 
dans cette rég ion que M . W i e n e r a s u r p r i s la p lu s abso lue 
barbarie . 

M . W i e n e r a visi té les anc iens m o n u m e n t s de la B o 
livie. I l a exploré des régions hab i t ées p a r des peup lades 
primitives. I l a recuei l l i , dans des tombeaux , une foule 
d'objets, tels que des c rânes , des po te r ies , des étoffes, etc . 

En 1 8 7 8 , le p u b l i c a été admis à examiner les c u 
rieuses collections rappor tées p a r ce voyageur . El les ont 
été exposées p e n d a n t u n mois au musée d ' e t h n o g r a p h i e , 
provisoirement ins ta l lé au pa la is de l ' I ndus t r i e , et on les 
a retrouvées à l 'Exposi t ion un iverse l l e , dans le pavi l lon 
de l ' an thropologie . I l y avait là u n g r a n d n o m b r e de m o 
mies, embal lées dans du coton, des idoles , des a r m e s , 
des vê tements , e tc , etc . Les momies enveloppées d ' un 
linceul formaient u n e sor te de bal lo t placé debout et 
coiffé d 'une tête pos t i che . 

La pièce la p lu s cur ieuse p e u t - ê t r e de cette collection 
est une coupe en bois sculpté , t rouvée à Cuzco, l ' anc ienne 
capitale de l ' empi re des I n c a s , et qu i r emon te à l ' époque 
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des civil isations an té r ieures à la conquête espagnole. 
Le n o m b r e des objets rappor tés pa r M . W i e n e r est de 

p lus ieurs mi l l ie rs . P l u s de six cents exempla i res des spé
c imens de l ' an t ique cé ramique de ce pays présenten t les 
formes los p lus variées et souvent les p lu s remarquab les , 
qui prouvent qu 'avan t la conquête espagnole les arts 

• étaient lorl avancés dans u n e par t ie de l ' emp i r e des I n -
cas. P lu s i eu r s beaux vases de terre ont été t rouvés à Santa, 
au Pérou, L ' u n de ces vases r emonte à la civilisation des 
p remie r s peuples qu i hab i ta ien t la côte à cent c inquante 
l ieues do L i m a , et' qu i furent vaincus pa r les Incas , bien 
avant l 'arrivée des E s p a g n o l s . 

Dans son explorat ion, M . W i e n e r a franchi les Cor
di l lères sept fois. I l a at teint l 'a l t i tude de 4200 mètres 
ent re Huanchaco 'et Cajamarca, et de 5070 mètres à Yin-
cocaya, en t re Puno et Arqu ipa . E n t r e les deux Cordil
lè res , il s 'est t rouvé souvent à p l u s ' d e 4000 d 'a l t i tude. 
I l a passé p lus do trois mois sur les p la teaux de Cuzco 
et de P u n o , à 3700 mè t res de h a u t e u r . Les plateaux ont 
au moins 600 k i lomèt res de l o n g u e u r , et de cette hauteur 
on aperçoit les deux po in t s ex t rêmes de la chaîne de So-
rota, Ylllampa et Ylllimani. 

h'Illimani est, comme on le sa i t , l 'une des p lus hautes 
mon tagnes d u g lobe . Notre voyageur voulut en tenter 
l 'ascension. I l fut accompagné dans cette excursion p é 
r i l leuse , pa r u n j e u n e Pé ruv i en , M . Ocompo, et u n Russe , 
M . de G r u m b k o w . 

M M . W i e n e r , Ocompo et de G r u m b k o w par t i r en t d e l à 
Paz , le 11 ma i 1 fc77. I ls c o m m e n c è r e n t p a r marcher pen
dan t deux jou rnées dans le lit, alors à peu près desséché, 
du fleuve de la Paz. Ce fleuve, qu i a quelquefois la largeur 
de 1 k i lomè t re , et d ' au t res fois est "resserré au point de 
n 'occuper que que lques mèt res de l a rgeu r , est formé 
d'eaux tor rent ie l les qu i ont enlevé aux montagnes un ter
ra in peu sol ide, en la issant le quar tz et le g ran i t , qu'on 
rencontre sur les versan t s . Les rapides y sont nature l le
men t f r é q u e n t s . On passa p l u s de 200 fois les bras du 
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fleuve en 48 h e u r e s ; et avant do t en te r l 'ascension, on 
se reposa p e n d a n t que lques j o u r s à Cotana, localité 
située à 2441 m è t r e s d ' a l t i tude . 

L 'ascension de ïlllimanifut commencée le 19 mai 1877 , 
par le côté s u d - e s t . Arr ivés à la h a u t e u r de 4217 m è t r e s , 
les voyageurs la issèrent l eu r s m u l e s , et con t inuè ren t l eu r 
marche à p ied . L ' u n e des n o m b r e u s e s cascades qu ' i l s 
rencontrèrent n ' ava i t pas mo ins de 80 mèt res de h a u t e u r . 
Les neiges pe rpé tue l l e s commencen t à 4310 mè t r e s . Des 
schistes a rdois ie rs , dél i tés en g randes p l a q u e s mêlées de 
de petits feui l le ts , fo rment un t e r ra in mob i l e , q u i renda i t 
la marche ex t r êmemen t difficile. U n m u r n a t u r e l a r rê ta 
même assez l o n g t e m p s les voyageurs . On ne p u t f ranchir 
cet obstacle q u ' à g r a n d ' p e i n e . L ' un des voyageur s , é tan t 
parvenu au sommet de ce r e m p a r t , du t h i s se r les au t res 
avec une corde de p e a u de bœuf. 

A l 'al t i tude de 5900 m è t r e s , les I n d i e n s qui accom
pagnaient M , W i e n e r refusèrent d 'avancer p lu s loin. I l s 
croient aller contre la volonté du eiol en franchissant 
lTUimani. Bien qu ' i l ressent î t déjà le mal des montagnes, 
M. Wiener vou lu t con t inue r l 'ascension avec ses c o m p a 
gnons. 

Le soleil avait complè tement d i spa ru lo r squ 'on a t te i 
gnit le dern ier s o m m e t de lTUiman i , qu i se t rouve à 
l 'altitude de 6131 m è t r e s . A cette h a u t e u r ex t raord ina i re , 
l'eau ent ra i t en éhul l i t ion à -f- 79",4. Les in t rép ides 
voyageurs avaient les p ieds ge lés , quo ique le t h e r m o 
mètre ne m a r q u â t que — 7". L a couleur du ciel étai t 
d'un bleu n o i r â t r e . 

Il fallut r edescendre , faute d ' a b r i s ; mais l 'obscur i té de 
la nuit r end i t la descente t rès d a n g e r e u s e . H e u r e u s e m e n t 
le croissant de la l une appa ru t , et nos voyageurs p u r e n t 
regagner sans encombre Cotana, après avoir marché p e n 
dant dix-hui t h e u r e s . 

A la sui te de cette excurs ion, l ' un des explora teurs fut 
atteint d 'une fièvre cérébra le t rès v iolente , et, au bou t de 
quelques j o u r s , le second compagnon de M . W i e n e r fut 
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at te in t de la m ê m e malad ie , à laquel le l ' u n et l ' au t re ré 
chappèren t h e u r e u s e m e n t . 

L a h a u t e u r des pics de l ' I l l imani a été exactement 
mesu rée pa r M . W i e n e r . Voici les n o m b r e s t rouvés : 

L e Condor blanc[Illimani) a p o u r h a u t e u r . 6 386 mètres . 
L e P i c de P a r i s 6 180 » 
Le sommet de l 'Atchojpaya [Illampu) . . 5 880 » 
N o u s r appe l l e rons ,pour f ixe r les i d é e s , q u e la p lus haute 

m o n t a g n e de l 'Eu rope , le Mont -Blanc , a 4810 mètres , 
et que le p lu s h a u t sommet connu dans le monde entier, 
celui du Gaur i sanka r , dans l 'Himalaya , a pour hau teur , 
d 'après Schlagin twei t , 8040 mè t r e s . JJIllimani, dont la 
h a u t e u r est de 6 3 8 6 mè t re s , se rapproche beaucoup , on 
le voit, de la p l u s h a u t e m o n t a g n e du g lobe . 

I l faut ajouter que M . W i e n e r est le voyageur qu i a atteint 
la p l u s g rande h a u t e u r en m o n t a g n e , car Schlagintwei t , 
le 18 août 1855, s 'arrêta à 6 7 7 6 mèt res dans le Gaur i sankar , 
se b o r n a n t à mesu re r la hau t eu r qu i lu i res ta i t à franchir. 

9 

Production artificielle et imitation de la formation des chaînes de 
montagnes sur un globe, d'après le principe des soulèvements, par 
M. de Chancourtois. 

Une expérience t rès cur ieuse a été faite p a r M . de Chan
cour to i s , professeur de géologie à l 'Ecole des mines , 
p o u r é tab l i r la véri té de la théorie d 'Él ie de Beaumont et 
de la p l u p a r t des géologues , sur la cause de la formation 
des chaînes de m o n t a g n e s par des soulèvements de la 
croûte du globe encore ramol l ie pa r la cha leur pr imit ive . 

' M . de Chancour to is r ep résen te le globe terres t re par un 
bal lon en caoutchouc , l eque l figure le noyau terrestre 
en fusion, des t iné à se contracter pa r le refroidissement , 
et à p r o d u i r e , p a r le re t ra i t de sa surface, les élévations 
et les dépress ions qu i cons t i tuent les mon tagnes et les 
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vallées de la t e r re ac tuel le . Ce globe est s u r m o n t é d ' une 
tige creuse de cuivre . 

Le bal lon peu t ê t re facilement i m m e r g é dans u n ba in 
de cire fondue, et re t i ré d u b a i n de man iè re à être recou
vert d 'une couche de c i re . 

C'est cette couche de cire qu i doit s i m u l e r l 'écorce t e r 
restre. 

On commence p a r gonfler le bal lon en soufflant dans 
la tige creuse qu i c o m m u n i q u e avec l ' i n t é r i eu r d u ba l lon , 
et on le p longe dans la cire fondue. Q u a n d la cire est 
suffisamment figée, on la isse échapper l 'a i r . On voit a lors , 
par suite d e l à d i m i n u t i o n de vo lume , la surface du g lobe 
se dépr imer par des mép la t s , au tou r desquels se d ressen t 
des rides et des i néga l i t é s . 

Quelques t â tonnemen t s suffisent p o u r fixer la compo
sition et la t empé ra tu r e d u ba in de cire, a ins i que le deg ré 
de gonflement qu ' i l convient de donner p a r l ' insufflation, 
au ballon, eu égard à sa d imens ion et à son épa isseur . 
On arrive a insi à r ep rodu i re cou rammen t des reliefs a n a 
logues aux chaînes de m o n t a g n e s . 

Le relief de ces r ides est, r e la t ivement , vingt ou t r en te 
fois plus g rand que celui des m o n t a g n e s de la t e r re , et 
les chevauchements sont p lus é t e n d u s . I l faut a t t r ibue r 
ces différences à ce que le re t ra i t du ba l lon de caoutchouc 
est de beaucoup supé r i eu r au re t ra i t d u noyau fluide qu i 
est nécessaire p o u r dé t e rmine r sur le g lobe une crise de 
soulèvements. On pour ra i t a s su rémen t p rodu i re des 
effets moins accentués , ma i s i l faut tou jours les exagérer 
sur un ballon de pe t i tes d imens ions , où les p lu s hau te s 
montagnes de la terre devra ien t cor respondre à des 
saillies qui ne dépassent pas u n dixième de mi l l imè t r e . 

M. de Ghancourtois a déposé su r le b u r e a u de l 'Acadé
mie des sciences deux ba l lons , l 'un r ep ré sen t an t l 'opérat ion 
arrêtée dans la phase p ré l imina i re où se p r o d u i s e n t les 
méplats, l ' autre r ep rodu i san t les r ides qu i se forment en 
même temps q u e les mép la t s se sont effacés. 
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1 0 

Le Mammouth du Musée d'histoire naturel le de Lyon. 

Le bass in d u R h ô n e est si r iche en ossements d'élé
p h a n t s fossiles, que J o u r d a n , professeur de géologie à 
la Facul té des sciences de Lyon et d i rec teur du Musée 
d 'his toire na tu re l l e de cette vi l le , appe la i t les collines 
des environs de Lyon , qu i sont recouver tes d 'une couche 
de lahm de l ' époque glacia i re , « u n vér i table cimetière 
d ' é l é p h a n t s » . On ne fait pas une excavation dans la val
lée do la Saône ou du R h ô n e , aux environs de Lyon , sans 
y t rouver quelques déb r i s de ces p robosc id iens . 

Cependant , j u s q u ' e n 1859, on n ' ava i t t rouvé dans ces 
t e r ra ins que des mâchoi res ou des f ragments d'os d'élé
phan t s appa r t enan t à p lu s de qua t r e -v ing t -d ix individus 
différents. A cette époque , des fouilles opérées près du 
confluent du R h ô n e et de la Saône , p o u r les fondations 
d 'un bâ t imen t sur les flancs de la coll ine de Sainte-Foy, 
mi ren t au jour toutes les pa r t i e s du squele t te d 'un élé
p h a n t de t rès g rande tail le, en parfai t état de conserva
t ion. 

Cette belle pièce fut recuei l l ie avec le p lus grand SOIN 

par J o u r d a n , mais ce n 'es t q u ' a p r è s la mor t de cet énii-
nen t géologue, arr ivée en 1872, q u e son successeur, 
M . Lor te t , pu t en faire r é u n i r les diverses par t ies , dis
persées et oubliées dans les en t repô ts d u M u s é u m . 

M . E r n e s t Chant re , sous -d i rec teur du Musée d'histoire 
na tu re l l e de L y o n , a donné , dans le journa l la Nature, 
la descr ip t ion de ce Mammouth, ou é léphant fossile, qui 
a été mon té avec beaucoup d 'habi l i t é pa r l ' un des prépa
r a t eu r s du M u s é e de Lyon , M . Charles Révi l . 

Le m a m m o u t h du Musée de Lyon est le troisième 
exemplaire de ce genre de probosc id iens fossiles dont ON 
possède u n squelet te complet , mais i l est un ique de SON 
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espèce. A n t é r i e u r e m e n t à sa découver te , on ne c o n n a i s 
sait que le m a m m o u t h du M u s é e de S a i n t - P é t e r s b o u r g 
ot celui du M u s é e de Bruxe l l e s . L e p r e m i e r , t rouvé en 
1799, sur les b o r d s de la m e r Glacia le , à l ' embouchure de 
la Léna, ne fut m o n t é q u e vers 1825. I l appa r t i en t à 
l'espèce Elephas prirnigenius, don t il est devenu le type , 
Le second, qui fut extrai t en 1860 des tou rbes de L i e r r e , 
dans la province d 'Anve r s , fut m o n t é en 1871 , sous la 
direction de M . E d o u a r d D u p o n t . 

Comme celui de Sa in t -Pé t e r sbourg , l ' é léphant de B r u 
xelles appar t ient à l 'espèce Elephas prirnigenius. L ' é l é 
phant de Lyon p o u r r a i t être considéré comme la forme in
termédiaire ent re celle q u i a reçu le namàerneridionaUs 
et celle que Fa lconer a appelée aniiquus; ma i s J o u r d a n 
a cru reconnaî t re dans le m a m m o u t h de Lyon u n e n o u 
velle forme, in te rmédia i re ent reYElephas antiquus et l ' E -
lephas prirnigenius, et il l u i a donné le nom à'Elephas 

inlermedius. N ' a u r a i t - o n pas là seu lement , dit M . E. 
Chantre, une race p r o p r e aux vallées de la Saône et d u 
Rhône, dont le caractère p r inc ipa l serai t d 'ê t re u n peu 
plus t rapue que Y Elephas antiquus? 

Les d imens ions d u m a m m o u t h de Lyon sont p l u s con
sidérables que celles des spéc imens de S a i n t - P é t e r s 
bourg, de Bruxel les , et des p l u s g randes espèces ac tue l 
lement vivantes. I l m e s u r e , au garrot , 3 m , 7 5 ; celui de 
Bruxelles n ' a que 3 m , 6 0 , et celui de S a i n t - P é t e r s b o u r g 
3 m ,45. 

Le fémur de ce m a m m o u t h a l m , 2 5 , le t ib ia O™,69. 
Ses défenses, pa r fa i t ement conservées , et t rès fo r t ement 
recourbées, a t t e ignent 2 m , l Û . Le d i a m è t r B de leur cou r 
bure est de 1 mè t r e : elles ont à la base , p rès de l ' a l 
véole, 0 m , 5 3 de circonférence, et l eur d i amè t re est da 
0m , 17. 

Il ne manqua i t à ce sque le t te q u ' u n t rès pe t i t n o m b r o 
d'ossements: que lques ver tèbres et q u e l q u e s côtes. Au ss 
îi-t-il été facilement r e s t a u r é . 

Pour expl iquer l 'é tat parfait de conservat ion de ce 
L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . xxn. — 18 
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beau fossi le , il faut adme t t r e , dit M . E r n e s t Chan t re , 
que l ' an ima l est mor t sur place, ou qu ' i l a été envasé peu 
de t e m p s ap rès sa mor t , dans un de ces r e m o u s du fleuve 
aux eaux boueuses s ' échappant des g lac iers qu i recou
vra ient les p la teaux de la Bresse et du Dauph iné , et 
dont les traces se voient encore dans la pa r t i e moyenne 
du bass in du H h ô n e . 

1 1 

Un nouveau reptile fossile. 

U n rept i le fossile é n o r m e , appa r t enan t à un genre nou
veau , et t rouvé dans le t e r ra in ool i th ique inférieur, a été 
é tudié pa r M . Alber t G a u d r y . Comme la tête et le corps 
de cet an imal devaient être t rès l a rges , M . Alber t Gau-
dry lu i a donné le nom à'Eurysaurus Raincourti (EUpût, 

l a rge ; caûpoç, lézard). 
Ce fossile fut découvert en 1861, pa r des ouvriers qui 

exploi ta ient le calcaire à en t roques , dans u n e carrière si
tuée à 5 k i lomèt res de Vesoul , à Echenoz-la-MéJine, 
où se t rouvent des grot tes à o ssements . La surface occu
pée pa r les os pouvai t avoir u n e l o n g u e u r de 5 mètres. 
Ces os avaient Été délaissés p e n d a n t l ong temps , mais 
M . le m a r q u i s de Ra incour t , en ayant eu connaissance, 
en 1878, les a fait a p p o r t e r a P a r i s , et M . Alber t Gaudry 
les a soumis à u n e é tude approfondie , dont les résultats 
sont exposés comme i l sui t pa r le savant professeur de 
pa léontologie d u M u s é u m d 'b is to i re na tu re l l e . 

L Eurysaurus, di t M . Alber t Gaudr , avait une large 
g u e u l e , a r rond ie en avant . De grosses den ts , sortant en 
dehors de chaque côté, devaient lu i donner un aspect 
é t r ange . L a disposi t ion t rès inc l inée des alvéoles des 
den t s est en rappor t avec un grand apla t issement du 
c râne . L a coupe du m u s e a u , pr i sa en a r r iè re , ne donne, 
que 0m ,10 de hau t (sans la mâchoire inférieure), sur 
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û m ,27 de la rge . Los den t s é taient coniques , très grosses , 
formées de cornets s ' emboî tan t les u n s dans les aut res ; 
elles ont été br isées a u niveau des gencives . Les mand i 
bules étaient ex t rêmement épaisses ; l eur symphyse était 
très cour te ; les den t s in t é r i eu res a l t e rna ien t avec les s u 
périeures. U n des morceaux rappor tés pa r M . de R a i n -
court contient des res tes de c inq ver tèbres cervicales en 
connexion. P l u s i e u r s blocs r en fe rmen t des côtes qui sem
blent être res tées dans leur place n a t u r e l l e . E l les sont 
très peu courbées ; on en voit qu i sont à pe ine arquées 
sur une l ongueu r de 0 m , 4 5 ; cela annonce u n corps fort 
large. 

La posit ion reculée des nar ines ne p e r m e t p a s , d i t 
M . A . G-audry, de r a n g e r VEurysaurus p a r m i les Cro-
codiliens. C'est sans doute auprès des P lés iosaur iens 
qu'il faut le classer . Go n ' e s t , n éanmoins , pas u n vrai 
Plésiosaure, car u n animal qu i avait u n e tête si l ou rde 
et de si grosses den ts ne pouvai t pas avoir un cou d 'une 
extrême longueu r . Les ver tèbres cervicales diffèrent de 
celles des P lés iosaures , en ce qu 'e l les sont p lus é t ro i 
tes et convexes en a r r i è r e ; p r o b a b l e m e n t el les étaient 
bien moins n o m b r e u s e s . 

Le Nothosaurus et le Simosaurus du musche lka lk se 
rapprochent u n peu de la bê te fossile d 'Eehenoz pa r la 
forme ar rondie du devant de leur m u s e a u ; mais leurs 
narines sont placées p lu s en avant . L e Plesiosaurus, p a r 
sa taille g igan tesque et ses formes lourdes , avait que lque 
rapport avec YEurysaurus; m a i s , si l 'on regarde les fi
gures qu i ont été dess inées p a r M . Owen, M . J o h n 
Phillips et su r tou t celles qu i ont été données pa r M . P a u l 
Fischer, d 'après les be l les pièces de la collection du M u 
séum de P a r i s , e n v e r r a que la forme si a l longée d u m u 
seau du Plesiosaurus n ' a r ien de c o m m u n avec la gueule 
de YEurygaurus, dont les incisives sont rangées en d e 
mi-cercle. 
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1 2 

Ce qu'il y a dans les phosphorites du Quercy. — Animaux fossiles 
découverts par M. Filhol dans les phosphorites.— Faune géologique 
de ces masses. 

M . F i l h o l , — le même na tu ra l i s t e qu i s 'est acquis une 
j u s t e r e n o m m é e pa r ses bel les é tudes géologiques dans 
l'île Campbel l , p e n d a n t l ' expédit ion française envoyée 
p o u r observer le passage de V é n u s s u r le soleil , — 
a fait une découverte impor t an t e en é tud ian t la nature 
géologique de ces r o g n o n s phospha tés q u e l ' agr icul ture 
emploie aujourd 'hui en masses cons idérab les , sous le 
n o m de phosphorites du Quercy. M . F i lho l nous révèle, 
pour a insi d i r e , dans ces p r o d u i t s , u n m o n d e inconnu, 
qu i a peup lé l 'ouest de la F r a n c e aux t emps géologi
ques . 

Les phosphor i t e s du Quercy sont des roches isolées 
au sommet des pla teaux calcaires des divers poin ts des 
dépa r t emen t s du Lo t , de T a r n - e t - G a r o n n e et de l'A-
veyron . Ces roches sont rempl ies de phospha te t r iba-
s ique de chaux n o n cr is ta l l isé , mais concrét ionné, mêlé 
d ' u n peu de chlorofluorure de ca lc ium. Ces gisements 
q u i , d e p u i s p lus i eu r s années , sont , comme on le sait, 
exploités p a r l ' ag r icu l tu re , doivent l eu r or ig ine à des 
crevasses du sol , qu i se sont ensui te r e m p l i e s d 'eaux mi
néra les t enan t en dissolut ion la phosphor i t e . Or M . Fil
ho l a r econnu que les argi les f e r rug ineuses qu i entou
ren t les dépôts phospha té s , cont iennent de nombreux 
res tes d ' an imaux , souvent admi rab l emen t conservés pour 
la par t ie osseuse, et qui ont été ensevelis lors de l 'inva
sion des eaux. 

U n e i m m e n s e collection, p r i nc ipa l emen t de m a m m i 
fères, recuei l l ie par M . F i lho l , a p e r m i s d 'é tab l i r l 'âge des 
dépôts des phosphor i t es du Quercy . Ces dépôts se rappor
tent à l ' époque te r t ia i re , pér iode de Péocène supér ieur et 
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du miocène infér ieur et moyen . Les fossiles ont le p lu s 
d'identité ou d 'analogie avec ceux des gypses de M o n t 
martre, p u i s des sables de F o n t a i n e b l e a u . 

Aux Rhinocéros , aux Palaeother iums, aux Anoplo the-
riums, M . F i lho l a p u j o ind re 42 espèces de carnass iers 
bien moins connues , et i l a t rouvé 81 espèces nouvel les de 
mammifères. U n l émur i en ana logue au galago du 
Sénégal vivait a lors dans les forêts du sud -oues t de 
la France. 

La faune des rep t i l es des phosphor i t e s est e s sen t i e l l e 
ment africaine, et elle est peut-ê t re m ê m e formée des 
espèces actuel les de l 'Afrique. Les mol lusques t e r res t r e s 
qui font par t ie du m ê m e g i semen t , i nd iquen t u n c l imat 
chaud et h u m i d e , pa r l 'analogie de leurs espèces avec 
cellos do l ' Indo-Chine . 

1 5 

Sphérules magnétiques analogues à celles des poussièresatmosphériques 
dans les roches appartenant aux anciennes périodes géologiques. 

• 
MM. Stanis las M e u n i e r et Gas ton T i s s a n d i e r ont 

donné de cur ieuses indica t ions su r la n a t u r e des p o u s 
sières de l 'a ir et des séd iments fournis p a r la ne ige des 
Alpes et les eaux pluvia les provenant de p l u s i e u r s loca
lités, au n o m b r e desque l les se t rouve l 'Observatoi re de 
M. Hervé Mangon, dans la M a n c h e . 

Dans ces pouss iè res se r encon t r en t des sphéru les att ' i-
rables à l ' a iman t , c 'es t-à-dire formées d 'oxydule de fer 
produit par la combus t ion du mé ta l à l ' a i r . Il est na tu 
rel de penser dès lors que les météor i tes contenant du 
fer produisent de ces sphéru les lorsqu 'e l les b r û l e n t dans 
notre a tmosphère , et que te l le est l 'o r ig ine des sphérulos 
qui font par t ie des pouss iè res que l 'on rencontre dans 
l'air de certaines local i tés . 

L'opinion émise pa r M M . M e u n i e r et T i s sand ie r a été 
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corroborée p a r l ' e x a m e r i microscopique de la surface des 
météor i t es . Ces observa teurs ont d 'a i l leurs reconnu la 
p résence du n ickel dans les séd iments a tmosphér iques , 
nouvel le p reuve d 'une or ig ine mé téo r ique , p u i s q u e le 
fer des [météorites est p r e s q u e toujours accompagné de 
n icke l . 

D ' u n au t re côté, la pouss iè re m a g n é t i q u e ramassée à 
la su i t e d 'expér iences que M . D a u b r é e fait au fond d'un 
pui t s dans l eque l i l dé t e rmine des explosions de dyna
m i t e , renferme, quand la dynami te agi t sur du fer, des 
g lobules à surface l isse et b r i l l an te . 

De p l u s , dans les fonds de m e r recuei l l is pa r M . Mou
chez sur les côtes de T u n i s i e et d 'Algér ie , se trouvent 
beaucoup de sphéru les m a g n é t i q u e s . On re t rouve encore 
ces g lobules dans les s éd imen t s m a r i n s de l 'hémisphère 
aus t ra l . 

I l n e s emble p a s ra t ionne l de donner u n e or ig ine ter
res t re au g r a n d n o m b r e de sphéru les t rouvées dans des 
pouss ières p rovenan t de localités t rès éloignées les unes 
des a u t r e s . 

D ' a u t r e s faits sont encore p lu s décisifs : i ls concernent 
les sphéru les magné t i ques t rouvées aù sein même des sé
d i m e n t s formés b ien avant l ' appar i t ion de l ' h o m m e . 

L e s sables d u pu i t s a r tés ien de Pas sy , re t i rés à 569 
mè t r e s de profondeur , con t iennent de be l les sphérules . 
Le noyau des roches d u r e s , broyé sans choc, a donné 
u n e p o u d r e qu ' on a t r iée avec l ' a iman t . U n grès infra-
l ias ique de Sa in t - Ju l i en - l è s -Metz a donné une sphérule 
p re sque par fa i te ; il en a été de m ê m e p o u r u n psam-
mi te micacé d u t r i as d ' E s s l i n g e r b e r g , en W u r t e m b e r g . 
L e grès fe r rugineux p e r m i e n de Salzbach, enbir isgau, 
est beaucoup p l u s r i che . 

U n g lobu le parfai t a été donné p a r u n séd iment car
bonifère extrai t d ' un pu i t s de m i n e de Saint-Avold. 
D ' a u t r e s g lobules ont éga lement été extrai ts d 'un grès 
dévonien des environs de Yi l led ieu , dans la M a n c h e . 

De ce qu i précède on p e u t dédui re que les sédiments 
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actuels de la mer , a insi q u e ceux des océans géologiques , 
contiennent les mêmes spl iérules que l ' a tmosphère d é 
pose cons tamment su r no t re sol. Tous sont no i r s , s p h é -
riques e t a t t i r ab le s à l ' a iman t . L ' identif icat ion de ces g lo 
bules fait admet t re que les couches du globe renferment 
des matériaux ayant u n e or ig ine cosmique , et dont la 
chute remonte à une époque ex t r êmemen t r ecu lée . 

En te rminan t leur mémoi re , M M . Stanis las M e u n i e r 
et Gaston T i s sand ie r font r e m a r q u e r qu ' i l y aura i t u n 
grand intérêt à préc iser le t emps où cet appor t de l ' e s 
pace a été fait su r no t re p l anè te . 

1 4 

Les cèdres submergés dans les marais de New-Jersey. 

Los habi tan ts de N e w - J e r s e y (Amér ique du Nord) se 
livrent en ce m o m e n t à u n travai l assez cur ieux . Les 
marais voisins du cap M a y sont r empl i s d ' une vase 
noire, où sont enfouis, à des profondeurs d 'un à t rois m è 
tres, des t roncs immenses de cèdres. Ces t roncs , en tas 
sés les u n s sur les au t r e s , p rov iennen t de forêts qu i exis
taient autrefois s u r cet emplacemen t . Au jou rd ' hu i encore , 
on voit croître au b o r d de ces m a r a i s des a rb re s s e m b l a 
bles à ceux qu 'on trouve embourbés d a n s la vase . 

La conservation sous l 'eau de ces é n o r m e s troncs est 
due aux mat ières g o u d r o n n e u s e s a n t i s e p t i q u e s dont est 
chargée l 'eau dé ces m a r a i s . 

Les vieux t roncs d a cèdres noyés d a n s la vase cons t i 
tuent des r ichesses dont les Yankees t i ren t u n g r a n d p r o 
fit. I ls sondent la vase avec u n e l o n g u e b a r r e de fer. 
Lorsqu'i ls ont mi s la gaffe su r u n t ronc , u n morceau 
détaché de l ' a rb re enfoui sous l 'eau l eu r suffit p o u r déci
der s'ils doivent enlever l ' a rb re ou le la isser en placo. 

C'est à l 'odeur qu ' i l s reconnaissent si le cèdre est tombé 
de vieillesse ou s'il a été enseveli j eune encore , et s'il es t , 
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p a r conséquen t , suscept ib le d 'ê l re conservé. Quand l'ar
b r e est j e u n e , on extrait la vase de cet te pa r t i e d u mara i s , 
l ' eau p r e n d sa p lace , et le t ronc se met à flotter. On s'en 
empa re a lors , et on le scie, p o u r le débi te r en f ragments 
r é g u l i e r s . 

1 3 

Les plantes carnivores. — Expériences faites par M. Ch. Martins sur 
l'alimentation du Drosera rotundifolia par des matières animales 
déposées sur les feuilles. 

On sai t , pa r l 'ouvrage célèbre de Gb. D a r w i n su r les 
Plantes insectivores, que p l u s i e u r s végétaux, et sur tout 
ceux de la famille des Drosé racées , sais issent et abso r 
ben t les subs tances an imales déposées su r leurs feuilles, 
a ins i que les insectes capturés p a r el les . Ma i s on est 
encore dans le doute su r u n e ques t ion ma jeure . Les sub
tances absorbées servent-elles à n o u r r i r le végéta l , comme 
elles servent à la n o u r r i t u r e des a n i m a u x , c 'es t -à-di re 
p a r absorpt ion digest ive? Ou bien les feuilles abso rben t -
elles seu lemen t les. p r o d u i t s de la décomposi t ion n a t u 
rel le des a l imen t s , l e sque l s , en se putréf iant au contact 
de l 'air , dégagen t des gaz acide ca rbon ique , ammoniac 
et oxygène, gaz qu i sera ient p u r e m e n t et s imp lemen t a b 
sorbés pa r les feui l les? D a n s le p remie r cas, les feuilles 
fonct ionneraient à la man iè re d 'un es tomac , t and i s que 
les au t r e s o rganes , les rac ines et les pa r t i e s ver tes , fonc
t ionne ra i en t comme à l ' o rd ina i re . P o u r le second cas, il 
n 'y aura i t r i en d ' ano rma l dans le mode de nu t r i t ion 
végéta le . La ques t ion , nous le r é p é t o n s , était i n d é 
cise, et l 'on ne possédai t q u ' u n pet i t n o m b r e de faits 
favorables au doub le rôle que pouvaient j o u e r les 
feuil les. 

C'est ainsi qu 'Andrew K n i g h t avait observé un pied de 

Dionée attrape-mouches qu i végétai t t rès v igoureuse-
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ment, parce qu' i l p laçai t s u r ces feuilles de pe t i t s m o r 
ceaux de viande c rue . On avait vu éga lement des p ieds de 
Drosera p r e n d r e un déve loppement ex t rao rd ina i re , parce 
qu'ils é ta ient c o n s t a m m e n t visi tés par de n o m b r e u x 
insectes. 

D 'autres expériences venaient , au cont ra i re , cont redi re 
ces faits, et donna ien t m ê m e des r é su l t a t s tout à fait i n 
verses. 

M. Ch. M a r t i n s avait fait, p o u r concil ier des faits con
tradictoires, u n e hypo thèse , qu i expl ique en m ê m e t emps 
l 'absorption des mat iè res an imales pa r les feuilles des 
plantes carnivores et la pers i s tance de l ' absorp t ion de 
l'eau chargée de p r inc ipes nut r i t i f s pu i sés dans le sol pa r 
leurs racines. I l supposa i t que la capture des insectes 
par les p lantes et l ' absorp t ion de l eu r s t i ssus a s s imi la 
bles pourra i t b ien être l ' ébauche d 'une fonction p ropre 
aux animaux infér ieurs fixes. 

Toutes ces ince r t i tudes on t d i spa ru à la su i te d 'obser 
vations nouvelles de M . F ranc i s D a r w i n , q u e n o u s al lons 
rapporter 

Le 12 j u in 1877, ce physio logis te t r ansp lan ta et cult iva, 
dans des assiettes rempl ies de mousse , deux cents p ieds 
de Droserarolundifolia. Une cloison en bo i s , très basse , 
séparait chaque ass ie t te en deux moi t iés . D a n s l ' une de 
ces moitiés é taient placés les p ieds des t inés à recevoir 
la nourr i ture an imale ; dans l ' au t re mo i t i é , les p ieds 
étaient mis à la d iè te . On recouvri t le pet i t pa r t e r re d 'un 
châssis en toile mé ta l l i que , p o u r empêcher la visi te des 
insectes. 

Depuis le c o m m e n c e m e n t de ju i l l e t j u s q u ' a u c o m m e n 
cement de s e p t e m b r e , u n e ou deux parcel les de viande 
rôtie furent d i s t r i b u é e s , à que lques j o u r s d ' in terval le , à 
chaque feuille des p lan tes a l i m e n t é e s ; ces parcel les de 
viande pesaient u n qu inz ième de g ra in . 

Avant le commencemen t d e s e p t e m b r e , époque de la 
comparaison définitive des deux par t i es de la p lante mises 
en expérience, on constatai t que les p lan tes nour r i e s avec la 
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viande prof i ta ient fort b i en du t r a i t ement auque l elles 
étaient soumise s . L e u r couleur ver te b r i l l an te témoignai t 
que l 'azote appor t é par la v iande avait a u g m e n t é les grains 
de chlorophyl le . On pouvai t vérifier auss i q u e la quan 
ti té de cel lulose avait a u g m e n t é , en examinant au micro
scope l ' amidon des feui l les , et en p r e n a n t le poids des 
feuilles sèches . L e s compar t imen t s a l imentés offraient un 
aspect de p lus en p l u s beau . On y voyait des h a m p e s flo
rales mieux fournies et p l u s fortes. Au cont ra i re , dans 
les compar t imen t s laissés à la d iè te , les p l an te s p résen
taient un état v is ible de dépér i s sement . 

L e 7 août , le r appor t des p l an te s en fleurs soumises à 
la diète était à celui des p lan tes nour r i e s de v iande comme 
100 est à 149. L e s p l an te s n o n a l imentées n e pouvaient 
p lu s donne r de nouvel les f leurs, comme les au t r e s . 

Au mi l i eu d u mois d ' aoû t , on compta le n o m b r e des 
feuilles su r t rois ass ie t tes . I l y en avait 187 su r les pieds 
de la moi t ié de l 'assiette qu i por ta i t les p l an te s mises à 
la diète , t and i s que l 'on en comptai t 256 s u r l ' au t re mdi-
tié. Ces n o m b r e s sont ent re eux comme 100 : 137. 

Les g ra ines é tan t m û r e s au commencemen t do sep
t e m b r e , toutes les fleurs furent recuei l l ies . Les pieds de 
trois au t res ass ie t tes furent la issés en place après l 'enlè
vement des f l eu r s , l ' e s t imat ion de mat iè re mise en r é 
serve devant être faite u l t é r i e u r e m e n t . 

Tou te s les pa r t i e s des deux lots comparés ont été 
comptées , m e s u r é e s et pesées . On a r econnu que les rap
por t s sont t rès différents en t re ces par t ies comparées . 

« Un fait important résulte de ces expériences, dit M. Ch. 
Martins, dans un article publié dans la Revue scientifique de 
M. Germer-Baillière, auquel nous empruntons cet exposé; 
c'est que la différence qui se manifeste entre les plantes nour
ries et celles [soumises à la diète, se montre principalement 
dans les hampes florales. Les poids des hampes portant les 
capsules avec leurs graines sont dans le rapport de 100 à 232. 
Mais le rapport le plus grand réside entre les poids totaux des 
gra ines ; il est comme 100 à 389 . On sait que les graines sont 
les parLies des végétaux les plus riches en azote. » 
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On peut conclure de ces expériences q u e les insectes 
capturés pa r les Drosera profitent à ces végétaux et les 
nourrissent . 

Ce mode d 'a l imenta t ion d 'un g r o u p e de p l an t e s s emi -
aquatiques est de na tu re à faire réfléchir. Si l 'on a d m e t 
tait que les feuilles de certaines p lan tes fonct ionnent 
comme organes de d iges t ion , il en résu l te ra i t u n r a p 
prochement in t é res san t ent re le règne végétal et le r ègne 
anima], qui aura ien t a ins i une or ig ine c o m m u n e . Ce fait 
donnerait que lque po ids à la théor ie de D a r w i n sur les 
transformations successives des espèces, tant an imales 
que végétales. 

1 6 

Observations de M. Paul Ber tsur les causes des mouvements périodiques 
des fleurs et des feuilles. 

Les feuilles et les fleurs des divers végétaux exécutent 
certains m o u v e m e n t s , q u i , de tout t e m p s , ont frappé les 
natural is tes . M . P a u l Ber t a fait, en 1878, su r les causes 
physiques de ces mouvemen t s des observat ions fort in té
ressantes. 

Des é tudes de phys io logie végétale déjà anciennes ont 
établi que les p h é n o m è n e s connus sous le n o m de s o m 
meil et de réveil des feuilles et des fleurs se passent en 
un point précis s i tué à la base de la fleur ou de la feuille. 
On a appelé ce poin t le renflement moteur. Les m o u v e 
ments qu i se passen t au tou r de ce po in t dépendent de 
l 'énergie vi tale q u e développe le renflement moteur p o u r 
soutenir l ' o rgane . Cette énerg ie a u g m e n t e pendan t la 
nui t , et elle d i m i n u e p e n d a n t le j o u r . 

M . P a u l Ber t a émis tou te une théorie nouvelle pour 
expliquer ces effets. D 'après cet hab i l e observateur , une 
matière par t icu l iè re s ' emmagas inera i t dans le renflement 
moteur. Cette ma t i è re , que l ' au teu r appel le matière en-
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dosmotique, se t rouverai t en abondance dans le renfle
men t moteur vers la fin du jou r . A ce m o m e n t , elle a t t i 
rera i t en ce poin t l ' e au , qu i p rodui ra i t dans la nu i t la 
tension m a x i m u m du ressor t . P e n d a n t le jour , la diminu
tion graduel le de cette tens ion la rédu i ra i t à sa p lus pe 
t i te valeur , et elle ne pour ra i t p lus alors combat t re l'effet 
de la pesan teu r . C'est a lors que les feuilles se referme
raient . 

D 'après M . Pau l B e r t , la matière endosmotique se 
forme sous l ' influence des rayons j aune et rouge du spec
tre solaire ; elle se dé t ru i t dans l 'obscur i té , ou sous l 'ac
tion des rayons bleu-violet du spec t re . E n s 'accumulant 
et en s 'hydra tant , cette mat iè re abaisse la tempéra ture 
du renflement moteur, l eque l est toujours p lu s froid que 
l 'air ambian t . > 

Quelle est la na tu re p ropre de la subs tance que M . Pau l 
Bert dés igne sous le nom de matière endosmotique? 

P o u r s'édifier sur ce po in t , M . P a u l Ber t p r i t des fo
lioles mortes de sens i t ive , et il b roya sépa rément des 
poids égaux de t iges , de pét ioles et de renflements mo
teurs. I l constata que le l iqu ide extrait du renflement 
moteur réduisa i t éne rg iquemen t la l iqueur cupro-potas-
s ique , et que les au t re s l i qu ides ne p rodu i sa ien t aucun 
effet de ce genre . Le renflement m o t e u r renfermai t donc 
du glycose. 

L 'examen des feuilles vivantes de la sensi t ive montra 
ensuite que les renflements moteurs r en fe rment beaucoup 
p l u s de glycose que les pé t io les . E n écrasant séparément , 
dans une m ê m e quan t i t é d ' e a u , u n m ê m e poids de ren
flements moteurs et de pé t io les , et p laçant les deux li
quides de chaque côté d 'un endosmomètre différent, 
M . Paul Bert reconnut que le l iquide des renflements 
at t ire fortement l ' au t re l iqu ide . 

E n ra ison de ces fai ts , M . P a u l Ber t considère le gly
cose contenu dans le ronflement moteur comme la cause 
du mouvement pér iod ique des végétaux. On sait d'ail
leurs que le glycose se forme sous l ' influence de la l u -
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mière solaire et que l 'obscur i té le dé t ru i t . On sait encore 
que cette subs tance se t r anspo r t e parfois en cer ta ins 
points du végétal , et que le renflement moteur est u n de 
ces points . 

M. Pau l S e r t adme t donc que les folioles p r épa ren t 
pendant le j o u r le glycose, qu i se por te le soir dans le 
renflement moteur, et y a t t i re l 'eau de la t ige, ce qui aug
mente progress ivement la tens ion du ressor t moteur . 

Pour l a sens i t i ve , l ' augmen ta t ion de pu i s sance d u r e s 
sort moteur commence une ou deux heures avant la nu i t , 
et atteint son m a x i m u m u n peu après m i n u i t . La détente 
qui se p rodui t a lors est assez r ap ide j u s q u ' a u lever d u 
soleil; elle se ra len t i t ensui te j u s q u ' a u soir. Gela résu l te 
de ce que le glycose ne se forme p lu s la nu i t , qu ' i l se 
détruit par la nu t r i t i on , et que la tens ion causée pa r l 'ar
rivée de l 'eau d ispara î t avec le l iqu ide . 

L'évaporation joue un certain rôle dans ce phénomène . 
M. Paul Bert l imite ce rôle en ces termes : 

K Au momen t d e l à dispar i t ion de la lumiè re , les fleurs 
et les feuilles s ' a r rangen t p o u r r endre l eu r s surfaces 
d'évaporation auss i pe t i tes q u e poss ib le , ce qu i les p r o 
tège aussi contre le vent . Ma i s le rôle de l 'évaporat ion, 
relativement au mouvemen t du végétal , est t rès m i n i m e ; 
de nombreuses expériences sur la sensi t ive l 'ont é tab l i . » 

La même théorie expl iquerai t , selon M . Pau l Ber t , le 
phénomène connu sous le n o m à'héliolropisme. On sait 
que certaines fleurs, et pa r t i cu l i è remen t l 'hé l io t rope , su i 
vent à peu p rès exactement le dép lacement du soleil , en 
tournant sans cesse vers cet as t re le d i sque qu i forme 
l'ensemble de leurs fleurs composées . M . P a u l Ber t expl i 
que ce phénomène pa r l 'act ion des rayons réf r ingents du 
spectre solaire ag issan t s u r le glycose. Ces rayons d imi 
nuent la tension du côté d u renflement moteur qu ' i l s 
frappent, tandis que l ' au t re côté opposé a u g m e n t e d 'éner
gie ; de là résu l te u n mouvemen t . L e s feuilles suivent 
le déplacement du solei l , à cause de la d iminu t ion de 
tension dans la pa r t i e écla i rée . 
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28G L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . 

4 7 

Nouvelles observations sur le lait de VArbre à la voche, 

par M. Boussingault. 

L a n a t u r e donne u n la i t tout p r épa ré d a n s le curieux 
végétal connu sous le n o m à'Arbre à la vache [Galoxlo-
dendron utile). Ce végé t a l , q u i croît d a n s les parties 
chaudes de l 'Amér ique , fourni t , p a r u n e s imple blessure 
faite à son t ronc , u n l iquide semblab le au la i t , et qui en 
diffère peu p a r sa composi t ion c h i m i q u e , car i l renferme, 
comme le lai t , u n e mat iè re g ra s se , a g r é a b l e au goût, et 
un p rodu i t suc ré . 

M . Bouss ingau l t , p e n d a n t son voyage en Amérique , 
en 1828, ana lysa , s u r la d e m a n d e d ' A l e x a n d r e de f ium-
bold t , la sève de Y Arbre à la vache, et il y t r ouva l e s mêmes 
p rodu i t s que dans le lait de vache , et en m ê m e temps une 
quan t i t é de cire qu i formait la moi t i é d u p o i d s de la sève. 

UArbre à la vache a t te in t u n e h a u t e u r de 15 à 20 mè
t res . Les feuilles sont o b i o n g u e s , a l t e r n e s , te rminées par 
des po in tes coriaces. L o r s q u ' o n fait u n e inc is ion sur le 
t ronc , il en sort u n l i qu ide b l a n c , v i s q u e u x , d 'une saveur 
ag réab le . 

C'est su r le versant de la chaîne côt ière d u Venezuela, 
au-dessus de O c u m a r e , que M . B o u s s i n g a u l t vit pour la 
p r e m i è r e fois Y Arbre à la vache. 

M . B o u s s i n g a u l t se t rouvai t avec son compagnon de 
voyage, M . de Rive i ro , dans la pe t i t e vi l le de Maracay, 
p rès du lac de Taca r igua , p o u r en fixer la posi t ion géo
g r a p h i q u e . Chaque j o u r , des Ind i ens l e u r apportaient du 
lait végétal. M . Bouss ingau l t p u t donc essayer d'en déter
m i n e r la composi t ion et s'édifier s u r ses proprié tés nu
tr i t ives . P e n d a n t p lu s d 'un an , i l en c o n s o m m a , en le mê
lan t à du café ou à du chocolat . 

P e n d a n t ce m ê m e voyage en A n i é r i q u e , M . Boussin* 
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gauJt eut l 'occasion de rencont re r l'Arbre à la vache dans 
une autre c i rconstance assez s ingu l i è re . 

C'était en 1828. L a gue r r e de l ' indépendance a m é r i 
caine touchait à sa fin. La forteresse de P u e r t o Cabello 
était le seul po in t encoró au pouvoir des E s p a g n o l s sur 
les côtes de la m e r des Ant i l l es , et l ' a rmée amér ica ine en 
faisait le b locus . Voulan t vis i ter les pos tes répar t i s su r 
le versant mér id iona l de la Cordil lère l i t to ra le , M . Bous -
singault pa r t i t des eaux the rmales de las T r i n c h e r a s . 
Parvenu au to r ren t de N a g u a n a g u a , il r encon t ra q u e l 
ques soldats q u i por ta ien t des b idons . 

M. Bouss ingau l t supposa que ces h o m m e s a l la ient 
chercher de l 'eau ; mais , comme ils passèren t le N a g u a 
nagua sans s'y a r r ê t e r , il l eu r d e m a n d a où i ls a l la ient . Un 
des soldats r épond i t qu ' i l s a l la ient traire l'arbre. Assez 
surpris de cotte réponse , M . Bouss ingau l t les su iv i t . 

Après s 'être élevés do 5 0 0 à 6 0 0 mè t r e s , on ar r iva au 
milieu d 'une forêt où abonda ien t de magni f iques Galacto-
dendrons, dont les racines r ampan te s couvraient la surface 
du sol. Les soldats p r a t i q u è r e n t , à coups de s a b r e , de 
nombreuses incis ions à p lus i eu r s de ces a r b r e s , pour en 
faire jai l l i r du la i t . E n moins de deux heures les b idons 
étaient r e m p l i s . On repr i t donc le chemin du c a m p e m e n t . 

Le lieu de ce campemen t n 'es t pas éloigné de la ferme 
de Barbu ta , où Alexandre de H u m b o l d t avait vu les 
nègres de la p lan ta t ion recuei l l i r du lai t végétal , p o u r y 
tremper leur gale t te de cassave ou de m a ï s . De H u m 
boldt, pa r l an t de ce qu i se passai t dans cette ferme, 
a dit q u e les I n d i e n s du vois inage recevaient le m a t i n 
du lait de VArbre à la vache dans des calebasses. L e s 
uns le buva ien t sur p lace , les au t res le po r t a i en t à 
leurs enfants . « On croyait voir , di t de H u m b o l d t , u n 
pâtre d i s t r i buan t à sa famille le lait de son t roupeau . » 

Le majordome affirmait que les esclaves engra issa ien t 
par ce r é g i m e . 

JJArbre ala vache est fort r é p a n d u dans les r ég ions in
ter tropicales. Dans sa descr ip t ion des Indes occidenta les , 
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Loet l 'avait déjà s igna lé dans la province de Guraana. 
M . L i n d e n l 'a vu dans les montagnes qu i dominentMaca-
ra ïba . Ce dern ie r bo tan is te lu i a donné récemment le 
nom de Brosimum galactodendron. U n au t r e botaniste, 
A. Goudot , a trouvé le m ê m e a rb re dans la Sierra de 
Ocana. 

Le l iquide qu 'on obt ient , pa r inc is ion , de Y Arbre à la 
vache, est beaucoup p lu s cons is tant q u e le lai t . Exposé à 
l 'a ir , il s 'a igri t , en la issant déposer un volumineux coa-
g u l u m , qui est u n e sorte de fromage. 

M . Bouss ingau l t ayant ana lysé , en 1828, sur les lieux 
m ê m e s , le lait de Y Arbre à la vache, y t rouva : 

I o Une subs tance g rasse , s emblab l e à la cire d'abeille, 
fusible à - | - 50 degrés , en par t ie saponifiable, très-soluble 
dans l ' ê ther , peu so luble dans l 'alcool boui l lant . Cette 
ma t i è r e , formée p r o b a b l e m e n t de p l u s i e u r s principes, 
p r é sen t e , q u a n d elle a été fondue et ref roidie , l ' apparence 
de la cire v ierge . 

2° Une subs tance azotée, ana logue au casêum. 
3" Des mat iè res sucrées qu ' i l n e fut pas possible de 

caractér iser . 

4° Des sels de p o t a s s e , de c h a u x , de magnés i e , des 
p h o s p h a t e s . 

P e n d a n t l o n g t e m p s , M . Bouss ingau l t a regret té de 
n 'avoir p u dé te rmine r la na tu re des mat iè res sucrées qu'il 
n 'avai t fait qu 'apercevoir en A m é r i q u e . Ma i s dans les 
objets in té ressan t s adressés à l 'Exposi t ion de 1878 par le 
gouve rnemen t de Venezue la , M . Bouss ingau l t a trouvé 
p lus i eu r s flacons de lait de Y Arbre à la vache, que M . Vi
cente Marcano s'est empressé de me t t r e à sa disposition. 
I l a p u a ins i cont inuer des recherches commencées à une 
époque déjà bien é loignée. 

Voici les résu l ta t s de l 'analyse complète à laquelle il a 
soumis le lait de Y Arbre à la vache envoyé à l 'Exposition. 

D a n s 100 par t i es de suc lai teux ob tenu sans fermenta
t ion, on a trouvé : 

84,10 sur 100 pa r t i e s , de cire et de mat ières grasses. 
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2 de sucre in te rver t i , r éduc teur ; 1,40 de sucre i n l e rve r -
sible ; 3,15 de g o m m e ; 4,00 de caséum et d ' a l b u m i n e ; 
1,10 de cendres a lca l ines , et 4,25 de subs tances non azo
tées. 

Le lai t végétal se r approche , p a r sa cons t i tu t ion , du 
lait de v a c h e ; ma i s - l e s p ropor t ions de ses é léments sont 
bien différentes. Cette ana logie explique les propr ié tés 
nutritives du lait , ou p lu tô t de la crème végétale , qu i con
stitue ce p rodui t n a t u r e l . 

1 8 

La préparation du curare chez les Indiens du Brésil, par M. Jobert. 

Tout le monde connaî t le curare, le redoutab le p rodu i t 
dont les Ind iens de l 'Amér ique du Sud se servent pour 
empoisonner l eu r s flèches, et qu i dé te rmine la mor t 
quand la p l u s faible p ropor t ion du toxique a été i n t r o 
duite sous la p e a u , pa r u n e légère b l e s su re . Claude 
Bernard, en é tud ian t le curare^ a mis en évidence p l u 
sieurs p ropr ié tés s ingu l i è res de ce toxique, et a popula
risé son nom dans la science. 

Un voyageur f rançais , M . Jobe r t , a p u b l i é , en 1878, le 
résultat d 'observat ions nouvel les qu ' i l a faites sur la 
véritable or ig ine d u curare. I l a assisté lu i -même à la 
préparation de ce poison végétal dans les forêts du Brés i l , 
et déterminé, au t an t que cela est poss ib le , les p lan tes 
qui entrent dans sa composi t ion . 

Mais , avant de faire connaî t re les résu l ta t s des obser
vations de M . Jobe r t , il sera bon de rappe ler ce que nous 
avaient déjà appr i s , concernant la p répa ra t ion du poison 
des sauvages de l 'Amér ique du Sud , les recherches de 
divers voyageurs . 

Les p remie r s r e n s e i g n e m e n t s exacts su r l 'or ig ine du 
curare ont été fourn i s , au siècle de rn ie r , p a r L a C n n d a -
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m i n e , qu i put. ohserver ses effets p e n d a n t son voyage aux 
rég ions êquinoxiales de l ' A m é r i q u e . 

L a Condamine reconnut q u e le po ison des Indiens 
était p réparé en faisant boui l l i r d a n s l 'eau diverses plan
tes , e t pa r t i cu l i è rement cer ta ines l i anes . Cette décoction, 
évaporée p a r l 'act ion du feu, cons t i tua i t le curare, véri
table extrai t végéta l , de consis tance mol le , dont on se 
servait p o u r endu i r e la po in te des flèches. 

E n 1812, Charles W a t t e r t o n en t repr i t u n voyage dans 
les contrées de D é m é r a r i et d 'Essequ ibo , dans le bu t de 
recuei l l i r u n e cer taine q u a n t i t é de cura re . Dans la rela
t ion de son voyage , q u i p a r u t à L o n d r e s en 1825, on 
trouve décr i te , pour la p r e m i è r e fois, la prépara t ion de 
ce poison et ses effets su r l ' économie an ima le . Voici ce 
que rappor te le voyageur a n g l a i s , concernant la manière 
dont les Ind i ens p réparen t le cura re dans les forêts. 

L ' I n d i e n chargé de le p r é p a r e r commence ' pa r re
cueil l ir u n e cer taine quan t i t é d 'une l iane t rès toxique, 
le Strychnos toxifera, q u i est l a base du mélange vé
néneux . E n s u i t e il a r rache u n e certaine racine très-
amère , qu ' i l y r é u n i t , et i l cherche deux sortes de 
p lan tes b u l b e u s e s q u i con t iennent un j u s vert et gluant. 
I l r emp l i t de t iges de ces p l a n t e s u n pet i t vase qu'il 
po r t e sur son dos , et i l se me t enfin à rechercher deux es
pèces de fourmis . L ' u n e e s t t r è s g rosse , no i re , et tellement 
ven imeuse , que sa p i q û r e d o n n e la fièvre : on la trouve 
le p lu s souvent su r la te r re . L ' a u t r e est une pe t i te fourmi 
r o u g e qui p i q u e comme u n e or t i e , et q u i place ordinaire
m e n t son n id s u r la feuille d ' un a rb r i s seau . L ' Ind ien ra
masse encore u n e cer taine q u a n t i t é de poivre do Cayenne ; 
i l ajoute enfin les crochets b r o y é s du se rpen t tabarri et 
du counacouchi, qu ' i l t ient o rd ina i r emen t en réserve; 
car, l o r squ ' i l tue u n se rpen t , i l a soin d 'en arracher les 
Qïochets et de les conserver . 

Q u a n d i l a recuei l l i les ing réd ien t s nécessaires à la 
p répa ra t ion d u curare , l ' Ind ien r é d u i t en pe t i t s morceaux 
la liane d u Strychnos toteifera et la racine amère, et 
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il les fait boui l l i r avec de l 'eau. I l ajoute ensui te à cette 
décoction les crochets du se rpen t , les fourmis et le poi
vre. La l iqueur est placée a lors su r u n feu modéré . Lors
qu'elle est en ébu l l i t ion , on enlève l ' écume avec u n e feuille 
et la l iqueur res te s u r le feu j u s q u ' à ce qu 'e l le se soit ré
duite en un s i rop épais , d 'un b r u n foncé. Quand elle est 
en cet état , on la verse d a n s u n e calebasse, pe t i t pot de 
la façon des I n d i e n s , et on la conserve dans l 'endroit le 
plus sec de la cabane . 

Tous les déta i ls de l 'opérat ion qno nous venons de 
décrire sont faciles à comprendre : on voit qu 'e l le se 
réduit à p r é p a r e r , avec le secours de la cha leur , u n extrai t 
aqueux d u suc de diverses p lan tes vénéneuses . Quant 
aux crochets de se rpen t que les sauvages ajoutent à la 
liqueur pour en a u g m e n t e r l 'action toxique, il est pro
bable que celte addi t ion est superf lue , car i l est reconnu 
que la p iqûre occasionnée pa r la dent d 'un an ima l véné
neux, celle d 'une v ipère , p a r exemple , q u a n d cette dent 
a été détachée de la mâchoi re de l ' an imal , n 'occas ionne 
plus d'accidents m o r b i d e s . 

Dans son Voyage aux régions équinoxiales du nou

veau continent, Alexandre de H u m b o l d t a donné de la 
préparation du cu ra re u n e p e i n t u r e i n t é r e s san t e . 

Un autre voyageur , R i c h a r d de S c h o m b u r g k , a ass is té , 
comme Alexandre de H u m b o l d t , à la p répa ra t ion du c u 
rare chez les Ind iens de l 'Amér ique du S u d . 

Voici ce que dit ce voyageur : 

« L'Indien chargé do la préparation du curare prit do 
jeunes pousses de Strychnos loxifera, enleva l'écorce et l'au
bier, et y joignit d'autres plantes, que l 'auteur cite, sans bien 
préciser leurs caractères, mais qui appartenaient, à la famille 
des Strychnos. L'Indien fit cuire le tout dans l'eau pendant 
quarante-huit heures. Après ce temps, la décoction fut filtrée 
au moyen d'un entonnoir rempli d'herbe très-fine, et versée 
dans de petits vases de terre , qu'on exposa au soleil pour la 
faire évaporer. Après cette évaporation, on ajouta le suc mu-
cilagineux des pelures de l'oignon du muramu, lequel donna 
à l'extrait encore liquide une consistance gélatineuse. L'Indien 
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versa alors cet extrait d a n s des calebasses, e t d a n s chacune 
d'elles il mit quatre petits morceaux de rnanuca. A p r è s cette 
addition, l'extrait fut encore évaporé jusqu'à la consistance 
du suc de réglisse -, et les calebasses furent alors recouvertes 
avec des feuilles de palmier. La préparation fut terminée en 
trois jours . » 

M . Jobe r t , comme les voyageurs dont nous venons de 

citer les n o m s , a 'vu p répa re r le curare dans les forêts 

par les Ind iens T e m n a s , au Calderao (Brési l ) . Voici, 

d 'après lu i , les p r inc ipaux é léments qu i en t ren t dans la 

p r épa ra t i on d u curare : 

1° L'Urariuva (Slrychnos toxifera), p l an te g r impante ; 

2° UEko Pani duMaharao, p l an te g r i m p a n t e . 

L e s é l émen t s accessoires sont ; 

3° Une Aroïdée (le Taja) ; 

4 ° L ' i ? o n é ou Mucura; 
5" Tro is p ipéracées du genre A r t a n t h e ; 

6° L e Tau-ma-gere ou Langue de Toucan. 
M . Jobe r t a photographié ces p lan tes et en a rapporté 

des échant i l lons en E u r o p e . 

L e s Ind iens raclent la p r e m i è r e écorce d u Slrychnos 
toxifera et de YEko, écorce qu i est t rès mince , et i ls 

m é l a n g e n t ces r â p u r e s , dans la p ropor t ion de quatre 

par t i es de la p remière p o u r une par t i e de la seconde. 

Ce mé lange est pé t r i à la m a i n , p u i s placé dans un 

entonnoir en feuilles d e p a l m i e r ; on l ' épu isé par d e l 'eau 

froide, qu 'on reverse sept ou hu i t fois. Le l iquide prend 

alors u n e teinte r o u g e ; on le fait boui l l i r avec des frag

men t s de t iges de Taja et de Mucura, d u r a n t six h e u r e s , 

de mat iè re à lu i faire p r e n d r e une consis tance épaisse, 

On ajoute à ce l iquide la r â p u r e des p ipéracées . On fait 

boui l l i r de nouveau et on laisse ref ro id i r ; la masse prend 

la consis tance d 'un épais c i rage . 

M . Jobe r t a é tudié expé r imen ta l emen t les propriétés 

toxiques de chacune de ces p lan tes . Selon lu i , le Strychnos 
toxifera [urarï] et le Taja sera ient les p lu s actifs. UEko 
produ i ra i t des effets moins r ap ides . 
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1 9 

Un poulpe monstre. 

Un poulpe [pieuvre] d ' une d imens ion ext raord ina i re a 
été jeté sur la côte de T e r r e - N e u v e , le 22 s e p t e m b r e 
1878, pendan t u n e violente t empê te . L ' a n i m a l étai t encore 
vivant; sa couleur était d 'un rouge foncé; ma i s dès qu ' i l 
fut ent ièrement hor s de l 'eau, il m o u r u t et pe rd i t sa cou
leur. 

La longueur du corps de cotte m o n s t r u e u s e p ieuvre 
était de 3 m è t r e s , et sa circonférence embrassa i t p rès de 
2 mètres . On lui coupa les b r a s , p o u r la t r anspor t e r 
plus facilement. Ces b r a s , au n o m b r e de dix, étaient 
armés de 2000 suçoirs , de 0*",025 de d i amè t r e . L a l o n 
gueur de deux de ces tentacules a t te ignai t 9 m , 3 8 ; ils m e 
suraient j u s q u ' à 19 cent imèt res de d i amèt re . L e s hu i t 
autres tentacules avaient environ 3"',30 c. de l ongueu r . 
La queue étai t u n e vér i table nageo i re , qu i ne mesura i t 
pas moins d 'un m è t r e de l o n g u e u r . 

Lorsque cet an ima l fut p r i s , ses yeux, dont le d i amè t re 
était de 20 cen t imè t re s , avaient , d i t - on , u n e expression 
terrifiante. On au ra i t dit qu ' i l t ena i t à just i f ier les d e s 
criptions de Victor H u g o . 

2 0 

Acclimatation du castor en Ecosse. 

On sait que les castors ont p r e s q u e en t i è rement d i sparu 
de l 'Europe . Ceux q u e l 'on rencont re encore le long du 
Rhône, du D a n u b e , du W e s e r , vivent sol i ta i res , dans des 
terriers, le vois inage des h o m m e s les empêchant de 
construire des d igues , comme le font l eu r s congénères de 
l 'Amérique du N o r d . Un des p l u s riches propr ié ta i res du 
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R o y a u m e - U n i , le m a r q u i s de B u t e , g r a n d admirateur 
de ces in té ressan t s an imaux , a en t repr i s d 'en réacclimater 
l 'espèce en Ecosse . 

T o u t p rès de Rolhesay , au mi l i eu de la forêt de Mount-
S t u a r t , il a fait en toure r de m u r s u n espace assez consi
dé rab le p l a n t é d ' a rb re s , et i l y a ins ta l lé plusieurs 
castors appor tés du Canada. U n cours d 'eau descendant 
de la m o n t a g n e t raverse ce pa rc improv isé . 

L ivrés à e u x - m ê m e s , les castors de lord Bute ont 
complè tement changé l 'aspect d u cours d 'eau, au tra
vers duque l i ls ont cons t ru i t t rois d igues ou chaussées, 
à l 'a ide de grosses b r a n c h e s , de t roncs d ' a r b r e s , de terre 
et de p i e r r e s . 

Ces d igues ont formé u n espèce d ' é t ang , qu i se main
t ient tou jours à la m ê m e h a u t e u r . P r è s du b o r d s'élè
vent les cabanes ou ma i sonne t t e s bâ t i e s à p l o m b sur un 
pi lot is p le in , avec deux i s sues , l ' u n e p o u r al ler à terre, 
l ' au t re pour se j e t e r à l ' eau. 

L a forme de ces ma i sonne t t e s est ronde et rappelle 
assez un grand n id de gr ive r enver sé . E l l e s sont solidement 
maçonnées et si b i en endui tes en dehors et en dedans 
d 'une sorte de s tuc , qu 'e l les sont impéné t r ab l e s à la 
p lu ie . 

Les maté r iaux employés p a r les castors de Mount-
S tua r t p o u r la const ruct ion de l eu r s hab i ta t ions sont des 
bois l é g e r s , p r inc ipa lemen t des au lne s et des saules. 
C'est en les sciant avec les den t s , ou en les rongeant au 
pied,, qu ' i l s ont aba t tu p lu s i eu r s a r b r e s de leur parc. 

On a r e m a r q u é que , lo rsqu ' i l s a t t aqua ien t un arbre, 
i ls ne l ' abandonna ien t p l u s qu ' i l ne fût aba t tu , dépecé et 
t r a n s p o r t é . I l s ta i l lent tou jours en sifflet, à un pied 
environ au-dessus du sol. Us t rava i l len t ass i s , et, outre 
l ' avantage de cette s i tua t ion commode , i ls ont le plaisir 
de ronge r con t inue l lement de l 'ôcorce, qu i est leur nourri-
t u r e p r é l é r é e . Us sont t e l l ement ad ro i t s , qu ' i l s font toujours 
t omber l ' a rb re du côté qu ' i l l eu r p la î t . I l s appu ien t , pour 
cela, les p i eds de devant a u - d e s s u s dé la pa r t i e qu'ils ont 
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entamée. Quand l ' a rb re est t ombé , i l s coupent les b r a n 
ches de la c ime et cons t ru i sen t , avec ces b r a n c h e s , 
des pilotis ser rés , afin de r e t en i r l 'eau et d 'en rompre 
l'effort. 

Les castors du m a r q u i s de B u t e se sont mul t ip l i és t rès 
rapidement. On n ' e n comptai t d 'abord q u e deux p a i r e s ; 
leur nombre s'élève ma in t enan t à p rès d è cent . I l s sont 
d'un naturel craintif. Au m o i n d r e b r u i t i ls s 'avert issent 
les uns les au t res , en frappant su r l ' eau, avec l eu r 
queue, u n coup qu i re ten t i t a u loin ; chacun aussi tôt 
plonge dans le lac ou se cache dans les cabanes . 

Ces asiles son t n o n - s e u l e m e n t s û r s , ma i s encore trèH 
propres et t rès commodes . Le p lancher est jonché de 
verdure, de b r a n c h e s de b u i s et de sap in . 

L'essai que t en te en ce m o m e n t le m a r q u i s de Bu te est 
certainement u n des p l u s in té ressan t s que l 'on pu i s se 
signaler; il y a t ou t l ieu do croire qu ' i l r éus s i r a et sera 
continué su r u n e g rande échelle. L 'accl imata t ion du 
castor dans q u e l q u e s val lées sauvages de l 'Ecosse ne pré
senterait pas p l u s de difficultés que n 'en a offert la d o 
mestication de l ' au t ruche au Cap de B o n n e - E s p é r a n c e . 

2 1 

L'élevage des autruches au Cap de Bonne-Espérance. 

Depuis quelques années des for tunes colossales se sont 
faites par l 'é levage de l ' au t ruche au m i d i de l 'Afr ique. 
Essayée d 'abord en Algér ie avec peu de succès , cette 
industrie a été t r anspor tée au Cap de B o n n e - E s p é r a n c e , 
dans les envi rons de G r a h a m ' s T o w n , et elle a t rouvé l à 
un succès comple t . 

Les éleveurs euren t d ' abord beaucoup de p e i n e et peu 
de bons résu l t a t s . P e n d a n t la pér iode d ' incuba t ion , qu i 
est de q u a r a n t e - d e u x j o u r s , les au t ruches dé tér iora ient 
leurs p l u m e s , et t rès souvent on t rouvai t des œufs cassés . 
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Or chaque œuf r ep résen te une somme de 125 francs, la 
va leur du pouss in au sor t i r de l'œuf est de 250 francs 
et les p l u m e s se vendent j u s q u ' à 600 francs la l ivre. 

On a p a r ê à tous les inconvénients r é su l t an t de l'incu
ba t ion na tu re l l e de ces oiseaux pa r l ' incubat ion artifi
cielle. M a i s , avant d 'obteni r un résu l t a t , il a fallu étudier 
t rès a t ten t ivement les m œ u r s de l ' au t ruche . 

La couveuse artificielle dont on se sert au Cap a été 
cons t ru i te , pour la p remiè re fois, par M . Douglas , un 
des p lus g rands éleveurs de ce pays . E l l e consiste en une 
g r a n d e pièce de bo i s , montée su r qua t re p ieds et longue 
de 3 m è t r e s . Aux deux extrémités sont deux t i roirs , dans 
lesquels on place les œufs. Au-des sous des t i roirs et tout 
le long de la couveuse , est un réservoi r r empl i d'eau 
chaude , qu i donne la t empéra tu re nécessaire à l ' incuba
t ion. Les œufs res tent six semaines dans la couveuse. Au 
m o m e n t de l 'éclosion, il faut, au moyen de certains 
i n s t r u m e n t s spéciaux, a ider les pouss ins à ouvrir leur 
coquil le et les n o u r r i r pendant les p r e m i e r s j o u r s . Lors
qu ' i l s sont assez forts pour suppor t e r le g r a n d air , on les 
mène dans des champs , où ils res ten t depu i s le lever du 
soleil j u s q u ' à son coucher , se n o u r r i s s a n t de la luzerne 
qu 'on l e u r découpe m e n u , et que l 'on mêle d'œufs 
broyés de gravier et d 'eau . 

Les au t ruches sont p l u m é e s u n an après leur nais
sance. Deux méthodes différentes se d i spu ten t la préfé
rence des é leveurs . Les u n s a r rachen t les p l u m e s , d'autres 
les x o u p e n t u n peu au-dessus de la rac ine et n'enlèvent 
cette rac ine que deux mois ap rès . Cette dernière méthode 
para î t ê tre la me i l l eu re . 

P o u r ga rde r les j eunes au t ruches p e n d a n t qu'on les 
mène aux champs , on emploie des h o m m e s à cheval munis 
de longues b ranches épineuses , afin de se garant ir des 
a t taques de ces an imaux , qu i sont sauvages et dange
reux . 

On re t i r e souvent , dans la m ê m e année , jusqu'à 
50 0/0 d u capital e n g a g é ; m a i s , p o u r obtenir ce résultat, 
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il faut beaucoup d 'habi le té et de s o i n s . P lu s i eu r s éle
veurs n 'ob t iennent pas de pare i l s bénéfices, et ce com
merce est quelquefois a léatoire . La vente des p lumes 
dépend, en effet, des caprices de la mode , et d 'un jou r 
à l 'autre ces p l u m e s peuven t pe rd re beaucoup de l eu r 
valeur. 

D'après le de rn ie r recensement pub l i c à G-rahain's 
Town, on compte au jourd 'hu i p lu s de 32000 de ces 
oiseaux élevés à l 'état de domest ic i té dans des te r ra ins 
clos. 

22 

Acclimatation, dans l e s eaux d o u c e s d e la France , de la trui te a i n é -
l'icaine, et e m p l o i du fro id pour te transport des œ u f s d e c e 
poisson. 

La Société d'acclimatation se propose d ' in t rodu i re 
dans les eaux douces de la France la t ru i t e amér ica ine , 
connue au Canada et aux É ta t s -Uni s sous le nom de 
Brook-lrout (Salmo fontinalis,) espèce t rès féconde, qu i 
croît très r a p i d e m e n t et dont la chair est excel lente. 

Cotte t ru i te r éun i s san t toutes les qua l i tés r equ i ses 
pour que son accl imatat ion en F rance soit de toute u t i l i t é , 
la Société d'acclimatation, en 1875 et 1876, fit venir de 
New-York, à deux repr i ses différentes, des œufs e m -
bryonnés de la t ru i te amér ica ine . Mais le t r anspor t d 'une 
semblable cargaison p ré sen t e de g randes difficultés. 
Pendant l 'h iver , époque de la pon te de la t ru i t e , les 
œufs, ma lg ré u n emba l l age spécia l , peuven t être a t t e in t s 
par la gelée. C'est ce qu i ar r iva p o u r les deux p r e m i e r s 
envois. Au cont ra i re , et p a r exception, si la t empéra tu re 
est douce p e n d a n t le trajet , l es n»,ufs courent le r i sque 
d'éclore, et i ls sont encore p e r d u s . 

La Société d'acclimatation va faire u n e nouvelle t e n 
tative pour le t r anspor t des œufs de la t ru i t e amér ica ine , 
et cette fois elle doit met t re à profit , p o u r conserver les 
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œufs p e n d a n t le t r a n s p o r t , l 'act ion d 'une ba s se tempéra
t u r e , p rocédé r e c o m m a n d é p a r M . Mi l lo t , à la suite do 
s e s r echerches concernan t l 'act ion du froid su r les œufs 
de po i s sons . U n e glacière , qui a été cons t ru i te tout exprès 
par M . Tel l ie r , et mi se pa r lu i à l a d isposi t ion d e la 
Société, va être expédiée en A m é r i q u e , p o u r recevoir la 
carga ison d 'œufs de po i s sons . Cet appare i l est disposé 
selon le sys tème qui a donné de si b o n s résu l t a t s à bord 
du Frigorifique p o u r le t r anspor t de la v iande fraîche 
d 'Amér ique en F r a n c e . I l y a donc , cette fois, tout lieu de 
compter sur la réuss i te de l ' in té ressan te expérience tentée 
pa r la Société d'acclimatation. 

2 5 

Acclimatation d'un poisson chinois. 

N o u s devons à M . Dub.ry de T h i e r s a n t , chargé d'affaires 
de F r a n c e dans l 'Amér ique cent ra le , l ' in t roduct ion du 
faisan vénéré, de la rhubarbe de Hubot, et d 'autres es

pèces an ima les ou végétales d e l ' ex t rême Or ien t . M . Du-
b r y de T h i e r s a n t a ob tenu u n nouveau succès par l'accli
mata t ion dans nos eaux d 'un des me i l l eu r s poissons d e 
la Chine . 

Ce po isson , a u q u e l on a donné le n o m compliqué 
d'Hippophthalmychthys Dubryi, est une espèce deCypris. 
Classé chez les Chinois p a r m i les po issons domest iques, 
il est t rès r é p a n d u dans les eaux douces d u Céleste-Em
p i re , et cons t i tue u n e source p réc ieuse d 'al imentat ion. 
On l 'élève dans des ba s s in s r emp l i s d ' h e r b e s aquatiques 
que nous possédons en F r a n c e , et il acqu ie r t en peu de 
t e m p s des d i m e n s i o n s cons idérab les . Son poids peut at
t e indre j u s q u ' à 20 k i l o g r a m m e s . Sa chair , qu i est ferme et 
excellente au g o û t , rappel le celle du t u rbo t et de k 
t ru i t e . 

L e s p r e m i e r s essais tentés pa r M . T h i e r s a n t pour in-
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troduire ce Cypris dans les eaux de la F rance da ten t de 
1875. A cette époque , i l envoya de Canton, à la Société 
d'acclimatation, 900 a lev ins , dont 9 seu lement ar r ivèrent 
vivants à Marse i l l e . I l s furent confiés aux délégués d e l à 
Société d'acclimatation, qu i les fit p lacer dans u n bass in 
construit à l eu r in ten t ion spéciale . Ces poissons ont 
grandi, p rospéré ; la Société d'acclimatation va en faire 
venir d ' au t res , et tou t fait espérer que nos r ivières pour 
ront être p rocha inemen t peup lées de cet ut i le hab i t an t . 

2 4 

É l e v a g e et e n g r a i s s a g e des p o u l e t s au Jardin d'acc l imatat ion. 

On remarqua i t beaucoup , dans la section d 'agr icul ture 
de l 'Exposit ion universe l le de 1878, le cur ieux apparei l 
imaginé par M . 0 . M a r t i n p o u r l ' engra i s sement méca
nique des volail les. Connu d e p u i s p l u s i e u r s années , cet 
appareil s'est complété r é c e m m e n t pa r l ' addi t ion de cou
veuses artificielles. 

On voit m a i n t e n a n t dans le pavil lon de M . 0 . M a r t i n , 
au Ja rd in d 'accl imat ion, en face de l ' appare i l p o u r l 'en-
graissagn des vo la i l l cR, des incuba teu r s d ' un sys tème 
perfectionné. On peut n o n - s e u l e m e n t être témoin de son 
usage, mais on p e u t encore assis ter aux éclosions des 
jeunes pou le t s . 

L'hydro-mère, comme l 'appel le M . 0 . M a r t i n , est l 'ap
pareil chargé de l ' éducat ion des pous s in s nouveau-nés . Cet 
appareil remplace la pou le en réchauffant les pe t i t s a n i 
maux. A l 'âge de v ing t j o u r s , les poule ts sont t rop gros 
pour cont inuer de vivre dans l'hydro-mère ; mais alors ils 
sont agiles et expé r imen tés , i ls peuven t se suffire, à la 
condition de les p ro tége r contre le f r o i d , p e n d a n t la nu i t 
et pendant les mauvais t e m p s . 

Les hydro-incubateurs et les hydro-mères pe rme t t en t 
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de se l ivrer en tout pays à l 'élève des volai l les , industr ie 
qu i est au jou rd ' hu i le monopole de cer ta ines localités 
d a n s le no rd et le mid i de la F r a n c e . 

2 3 

Le chant des souris. 

Un m e m b r e de la Société d 'accl imatat ion, M . Brierre, 
a confirmé les observat ions de M . Bord ie r sur le chant 
des sour i s . 

Le p r emie r en tend i t , avec p lu s i eu r s t émoins , des souris 
chanter à Sa in t -Miche l - sur -Héron (Vendée). Les chants 
furent d 'abord p r i s p o u r des sifflements de rep t i les ; mais 
i l s venaient d 'un vieux buffet contenant des sour is . Les 
chants commençaient o rd ina i r emen t le soir , au coucher 
du soleil . 

Les fer rures du vieux meub le l u ren t hu i lées , et les 
bois des por t e s furent frottés avec du savon sec, afin de 
pouvoir les ouvr i r s u b i t e m e n t et s ans b r u i t . E n s'y pre
nan t a ins i , on vit les b a t t e m e n t s de la go rge d 'une souris, 
laquel le faisait en tendre u n chant s e m b l a b l e à celui du 
roitelet , t enan t son museau al longé et en l 'air , comme 
un chien qu i h u r l e . M . B r i e r r e p u t sais ir cette souris à la 
m a i n , mais elle l u i échappa , car il la ser ra i t peu. Les 
chants se firent encore en tendre p e n d a n t la nu i t et les 
nu i t s su ivantes . 

Ce chant n e saura i t être a t t r ibué à l ' imi ta t ion de celui 
des ser ins , parce qu ' i l n 'y avait pas d 'oiseaux dans le 
vo is inage . 
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2 6 

L'homme le plus âgé du monde. 

L 'homme le p l u s vieux d u m o n d e en t ie r est u n citoyen 
de Bogota, dans la r é p u b l i q u e de San-Sa lvador . 

Ge nouveau M a t h u s a l e m qui avoue cent qua t re -v ing ts 
ans, est u n mé t i s , n o m m é Miche l Sol is . Son existence fut 
révélée au docteur L u i s Befhandez par u n des colons les 
plus âgés de la local i té , l eque l , dans son enfance, con 
naissait d é j à c e t h o m m e comme centena i re . On a r e t rouvé , 
dans do vieux document s de 1712, sa s igna tu re p a r m i 
celles des pe r sonnes qu i con t r ibuèren t à la const ruct ion 
d'un couvent de F ranc i sca ins qu i existe p rès de San -
Sebastian. 

Le docteur qu i l u i r end i t visi te t rouva Miche l Sol is . 
travaillant dans son j a r d i n . Sa peau est pa rcheminée • ses 
cheveux longs et d ' un b lond de ne ige enveloppent sa 
tête comme un t u r b a n , et son r ega rd est si vif, qu ' i l fit 
une impress ion désagréab le su r le doc teur . Miche l Solis 
a t t r ibue son g r a n d âge à sa man iè re de vivre réglée 
d'une façon invar iab le et qui ne laisse place à a u c u n 
excès d 'aucune sor te . 

K J e ne m a n g e , dit Miche l Sol is , qu ' une fois pa r jour ; 
mais je ne choisis que dos a l iments forts et n o u r r i s s a n t s . 
Mon repas dure une d e m i - h e u r e . J e j e û n e le 1 " et le 15 
de chaque moi s , et ces jours - là j ' a b s o r b e au t an t d 'eau 
que j e pu i s en suppor t e r . J e laisse toujours refroidir mes 
al iments avant d'y toucher . C'est à ce r ég ime que j ' a t 
t r ibue ma longévi té . » 
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MÉDECINE ET PHYSIOLOGIE 

1 

R e c h e r c h e s de M. P a s t e u r s u r l e s c a u s e s d e la m a l a d i e c h a r b o n n e u s e . 
— Le charbon paraît dû à l ' in f ec t ion d u s a n g par d e s organ i smes 
m i c r o s c o p i q u e s , l e s b a c t é r i d i e s . — A p p l i c a t i o n de ces faits à 
la m é d e c i n e et à l ' h y g i è n e p u b l i q u e . — La s u r v e i l l a n c e à Paris 
d e s v i a n d e s c h a r b o n n e u s e s . — Le m i c r o s c o p e app l iqué à la 
r e c h e r c h e des bac tér id i e s d a n s l e s Yiandes r é p u t é e s charbonneuses , 
— La v i a n d e des a n i m a u x morts du charbon p e u t - e l l e inocu ler cette 

• m a l a d i e ? 

L'a t ten t ion du pub l i c médical a été v ivement excitée, en 
1878, p a r l e s t r a v a u x do M . P a s t e u r s u r la na tu re et la 
cause de la maladie charbonneuse, vu lga i r emen t n o m 
mée le charbon ou pustule maligne. 11 para î t b i en établi 
que cette ma lad ie , p resque toujours mor te l le pour l 'homme 
ou les an imaux , p rov ien t de l ' invasion de l 'économie vi
vante par des ê t res microscopiques n o m m é s bactéridies, 
qui se p ré sen t en t sous la forme de pe t i t s bâ tons , ou bâ
tonnets. Ces ê t res malfa isants n e sont guère reconnais-
sablés qu ' à l eu r s effets funestes s u r l ' homme et sur les 
an imaux , et à cette c i rconstance qu ' i l s peuvent se con
server et se r e p r o d u i r e dans ce r ta ins l iqu ides contenant 
des mat iè res o r g a n i q u e s , l iqu ides que M . Pas teu r p ré 
pa re p o u r soumet t re l i t t é r a l emen t à la culture les bacté
r id ies . Que lques gout tes du l iqu ide de ces cul tures in
sérées sous la peau suffisent p o u r p rovoquer la multipli
cation de ces bactér idies dans le sang de l'animal 
inoculé , et p o u r faire na î t re le charbon, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il résulte des nouvelles recherches de M . P a s t e u r et de 
ses col laborateurs que les oiseaux n e contrac tent pa r le 
charbon, parce que l eu r s ang est t rop chaud p o u r l 'évo
lution des bac té r id ie s ; ma i s q u e si on refroidit ces o i 
seaux de que lques d e g r é s , ap r è s l eur avoir inoculé les 
bactéridies, i ls dev iennen t c h a r b o n n e u x , et m e u r e n t , le 
corps r empl i de bac té r id ies . Toutefo is , si on les réchauffe 
en temps u t i l e , i ls guér i ssen t sans au t re médica t ion . 

Voici l 'expérience q u e M . P a s t e u r a exécutée b ien 
des fois, et dont u n e commiss ion de l 'Académie de 
médecine, dans u n cour t r appor t lu à cette académie 
par M . Bouley , le 30 ju i l l e t 1878, a constaté l 'exac
titude. 

M. P a s t e u r injecte sous la peau d ' une poule que l 
ques gout tes du l iqu ide v i ru l en t p le in de bactér id ies p ro 
venant de ses cu l tu res , pu i s i l p lace la poule dans u n 
bain d'eau de p u i t s , à la t empé ra tu r e de -f-25°. L a t e m p é 
rature de la poule é tant de -)-39° environ, l ' an imal subi t 
un refroidissement sens ib le , et cet te cause suffit p o u r 
provoquer chez elle le déve loppement d u charbon . El le 
meurt au bou t de 36 ou 48 h e u r e s , et q u a n d on examine 
son sang , on t rouve qu ' i l est r e m p l i de bac té r id ies . 

Une au t re poule t ra i tée de la m ê m e man iè re gué r i t , 
au contraire, faci lement et se ré tab l i t en que lques j o u r s , 
si, après lui avoir inoculé le l iqu ide v i ru l en t , on la por te 
dans une étuve chauffée à -}-30 o . 

Tels sont les faits constatés p a r M . P a s t e u r , q u i a con
tinué et développé, d ' u n e man iè re très h e u r e u s e , des o b 
servations faites i l y a u n e dizaine d 'années p a r u n p h y 
siologiste j u s t e m e n t r e n o m m é , M . Dava ine , à qu i appar 
tient, i l ne faut p a s l 'oubl ier , le mér i t e d 'avoir le p r e 
mier t rouvé, dans la p résence de bactér id ies dans le s ang , 
la cause de la malad ie cha rbonneuse . 

Les recherches de M . P a s t e u r ont u n e vér i tab le i m p o r 
tance pour la médec ine ; car si la cause de la maladie 
charbonneuse , i nconnue j u squ ' i c i , est mise au j o u r , cette 
vérité, une fois acquise , servira à éclairer la b a t u r e et le 
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t r a i t emen t d ' au t re s malad ies , tout auss i obscures , et qui 
se t r a d u i s e n t , com m e le charbon , par l ' appar i t ion d'ab
cès ou b u b o n s . Te l l e s sont la pes t e , la syphi l i s , l'an
t h r a x , et m ê m e la r a g e . 

I m p o r t a n t e s au po in t de vue de la médec ine , les re
cherches concernant la n a t u r e de la malad ie charbonneuse 
p ré sen t en t u n in té rê t tout auss i g r a n d au point de vue 
de l ' hyg iène . M . B o u c h a r d a t a fait r écemment connaître 
u n fait i m p o r t a n t sous ce de rn ie r r appor t . 11 a constaté 
l 'existence d ' une affection cha rbonneuse chez des facteurs 
de la Hal le , p o r t e u r s de viandes p o u r la vente à la criée. 
Pour- deux d ' en t re eux, la p u s t u l e ma l igne existait au cou 
et sur les épau le s , pa r t i e s du corps q u i , é tan t découver
tes , peuven t ép rouver le contact des v iandes . Le troisième 
malade m o u r u t au b o u t de t rois j o u r s , en proie à une 
fièvre c h a r b o n n e u s e . I l e s tee r ta in q u e cesindividusavaient 
contracté le charbon p a r le contact de viandes charbon
neuses , et que , pa r conséquen t , des viandes provenant d'a
n i m a u x c h a r b o n n e u x ar r ivent à P a r i s . 

Une enquête o rdonnée p a r le préfet de police pourrait 
je ter sur ces faits un j o u r qu i pe rme t t r a i t de prendre des 
mesu re s efficaces cont re l ' in t roduc t ion de viandes mal
sa ines . 

On peu t assure r p o u r t a n t qu ' i l ne sort des abattoirs de 
P a r i s aucune v iande cha rbonneuse , tant les précautions 
sont b ien p r i s e s . Les quinze cent mi l le mou tons vivants 
q u i en t ren t a n n u e l l e m e n t dans P a r i s , sont examinés sur 
p i ed , pa r six i n spec t eu r s . L o r s q u e des an imaux sont re
connus ma lades , ou q u a n d des a l té ra t ions se manifestent 
su r les v iandes après l ' aba t t age , on i m p r è g n e les chairs 
de pé t ro le ou de t é r ében th ine , ou b ien on les envoie à la 
fonderie de suif. 

D ' u n au t re côté, les v iandes qu i en t ren t dans Paris 
sont accompagnées j u s q u ' a u b u r e a u des ventes par un 
employé de l 'octroi . Là , elles sont inspectées p a r un vé
té r ina i re , ass is té de seize inspec teu r s adjoints . Toutes 
les v iandes t rouvées malsa ines son t saisies et détrui tes; 
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celles reconnues bonnes sont seu les admises à la vente à. 
la criée. 

On sait que la vente à la criée a été organisée en 1849, 
pour augmente r l ' approv i s ionnement de P a r i s . Cette 
vente at teint , en m o y e n n e , 16 mi l l ions de k i l o g r a m m e s 
paran. Les bes t i aux défectueux peuven t s 'écouler p a r cette 
voie, car la police n e p e u t p a s avoir p r i s e su r les v iandes 
qui en prov iennent , tant que ces v iandes n'offrent p a s 
d'altérations a p p a r e n t e s . 

Les viandes cha rbonneuses p o u r r a i e n t éga lemen t p a s 
ser inaperçues par sui te rie la difficulté q u e p résen te sou 
vent la constatat ion de la malad ie dont l ' an imal a p u ê t re 
atteint. 

Si l ' an imal m o r t peu t ê t re s o u m i s i n t é g r a l e m e n t à, 
l 'autopsie, i l est facile de reconnaî t re à quel le ma lad ie i l 
a succombé; ma i s il n ' en est p lu s de m ê m e lo r sque le 
corps a été hab i l emen t déba r r a s sé des viscères et de tous 
les s t igmates accusa teurs de la m a l a d i e . C'est a ins i q u e 
des viandes cha rbonneuses peuven t sor t i r inaperçues de 
l'exa-men des in spec teu r s . 

M M . E . R e n a u l t et R e y n a l , t rès compéten ts sur ce 
sujet, s ' expr iment a insi : c 11 n 'exis te pas de caractères 
certains sur l e sque l s on p u i s s e se base r p o u r d i s t i ngue r 
les viandes cha rbonneuses . Sous le r a p p o r t de la cou leur , 
de la consis tance , on n e constate p a s de différences. » 

A Bordeaux, on exige, p o u r au tor i se r la vente des 
vaches d 'o r ig ine foraine, q u ' u n e pa r t i e des viscères soit 
aissée adhéren te aux qua r t i e r s . Il res te à savoir si cette 

pra t ique ne provoquera i t pas , d u mo ins en été, u n e p u 
tréfaction qu i n 'es t déjà que t rop rap ide p o u r les viandes 
tout à fait sa ines . 

La consta ta t ion de la présence des bac té r id ies étant un 
signe excellent de la malad ie c h a r b o n n e u s e , M . P a s t e u r 
a proposé et fait adopter l ' usage d u microscope au b u r e a u 
de l ' inspect ion pr inc ipa le , aux Ha l l e s cen t ra l e s . Cepen
dant , là encore i l existe u n e difficulté p r a t i q u e . La v iande 
des moutons aba t tus au d é b u t du charbon ne diffère en 
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r i en d 'une v iande i r réprochab le ; et c o m m e on ne peut 
p a s employer le microscope dans tous les cas, il faudrait 
que lques indices extér ieurs p o u r se décider à recourir à 
l ' examen microscopique . Or , nous le répé tons , ces indices 
ex té r ieurs font défaut . 

Une viande c h a r b o n n e u s e ingérée d a n s l 'estomac peut-
elle c o m m u n i q u e r le cha rbon à l ' h o m m e ? Il est probable 
q u e la viande d 'un a n i m a l cha rbonneux ne saurai t être 
n u i s i b l e quand elle a boui l l i assez l o n g t e m p s ; mais la 
v iande rô t ie peu t conserver ces êtres infectieux qui por
t e n t le n o m de bac té r id ies , p u i s q u e la t empéra tu re de la 
gr i l lade n e dépasse pas - j - 60° , Le d a n g e r de la con
sommat ion d 'une v iande malade dépend donc des pré
pa ra t ions cu l ina i res . 

Ma i s ce qu i est pos i t ivement dangereux , c'est le manie
m e n t des v iandes ma l sa ines pa r des pe r sonnes qui ne sa
vent pas en reconna î t re la v i ru lence . C'est ce qu i arrive 
dans les pet i ts marchés et dans les boucher ies secondaires 
où les viandes de basse qua l i t é sont , avant d 'ê t re achetée», 
souvent man iées , soi t pa r le b o u c h e r , soit par le client. 
L a moindre écorchure à la p e a u p e u t a m e n e r l ' inoculation 
d u cha rbon à l ' h o m m e . C'est ce qu i a d û arr iver aux trois 
p o r t e u r s do la Hal le aux v iandes , don t M . Bouchardat a 
raconté le t r i s t e sor t . 

Les pe r sonnes chargées de dépecer et de transformer en 
suif et en engra i s les v iandes reconnues charbonneuses 
p r e n n e n t des p récau t ions qu i les préservent de l'inocu
lat ion du m a l . Ainsi s 'explique l ' i m m u n i t é des bergers et 
des é leveurs qu i , dans la Beauce , m a n i e n t et même man
gen t , m a i s après l 'avoir par fa i tement rôt ie , la viande des 
m o p t o n s mor t s d u charbon . 

I l serai t bon toutefois que l 'on empêchâ t le transport 
de la viande des an imaux cha rbonneux h o r s des commu
nes où la maladie s'est développée . 

E n r é s u m é , s'il est difficile, en cer ta ines circonstances, 
de reconnaî t re e t de dénoncer les v iandes provenant d'a
n imaux a t te in ts du charbon, il n ' en est pas mo ins néces-
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saire de se préoccuper de cette ques t ion . C'est donc avec 
raison que M, Boucharda t a éveillé l ' a t tent ion du pub l i c 
et celle de l 'autori té compéten te s u r un d a n g e r r e s t r e in t , 
Baus doute, mais qu ' i l impor t e ra i t de faire d i spara î t re au 
plus tôt, dans l ' intérêt do tous . 

a 
L'i Marie des germes de M. Pasteur et ses applications à la médecine 

et à la chirurgie. — Expériences nouvelles de M. Pasteur. 

Les travaux de M . P a s t e u r se m o n t r e n t déjà f ructueux 
au point de vue des app l ica t ions . M . Sédil lot déclarai t , 
il y a peu de t e m p s , q u e les succès comme les revers en 
chirurgie t rouvent l eu r explication ra t ionnel le dans les 
principes sur l e sque l s repose la théorie des germes de 
M. Pas teur , et q u e celle-ci donne ra i t l ieu à une c h i r u r 
gie nouvelle. 

Un mémoire , p ré sen té en 1878 pa r M M . P a s t e u r , J o u -
bert et Ghamber land à l 'Académie de médec ine , ajeté s u r 
la même ques t ion d ' impor tan tes l umiè re s . 

Donnons d 'ahord le r é s u m é de ce m/jmoire. 

On peut p rodu i r e à volonté , selon M- P a s t e u r , des i n 
fections p u r u l e n t e s exemptes de tout é lément p u t r i d e , 
des infections p u r u l e n t e s p u t r i d e s , des infections p u r u 
lentes cha rbonneuse s , enfin des combina i sons var iables 
de ces sortes de lés ions , selon les p ropor t ions des micro
bes spécifiques, qu i ag issen t su r l ' o rgan isme vivant . 

On sait à n ' en p l u s douter , depuis 1857, q u e les fer
ments sont des êtres v ivants , et q u e les ge rmes d 'o rga
nismes microscopiques a b o n d e n t dans l ' a tmosphère et 
dans les eaux. M . P a s t e u r fit voir, en o u t r e , à cette 
même époque , q u e le vin, la b iè re , le v inajgre , le s ang , 
etc . , ne sera ient j a m a i s a l térés s'ils étaient en présence 
de l 'air p u r . 

Les expériences publ iées par M . P a s t e u r , e a 1877, ren* 
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daicnt t rès p robab le ce fait que la septicémie (fièvre 
typhoïde a d y n a m i q u e , a l téra t ion du sang par des matiè
res pu t r ides ) est due à la p résence d 'un organisme mi
croscopique . Ma i s p o u r affirmer qu ' un tel organisme est 
rée l lement agent de malad ie et de contagion, il faut sou
met t r e le microbe à la mé thode des cul tures successives, 
en dehors de l ' économie . 

M . P a s t e u r fait r e m a r q u e r d 'abord que , par douze cul
t u r e s , chacune d 'un vo lume de 10 cent imètres cubes seu
l emen t , la gou t t e or ig ine l le est d i luée autant que si on 
l 'avait é t endue dans u n vo lume de l iqu ide aussi grand 
que celui de la t e r r e . C'est à ce genre d 'épreuves que les 
a u t e u r s d u t ravai l que nous r é s u m o n s ont soumis la bac-
téridie charbonneuse, afin de démon t r e r que la maladie 
d u charbon est éga lemen t due à des organismes micro
scop iques . Cette bactér id ie a été cultivée nombre de fois 
dans u n l iqu ide non v i ru len t . L a semence de chaque cul
t u r e était u n e gout te le t te de la cu l tu re précédente. Le 
p rodu i t de la de rn iè re cu l ture pouva i t se multiplier et 
ag i r dans le corps d 'un an ima l en lu i donnan t le charbon, 

C'est là la p reuve évidente que la maladie du charbon 
est due à la présence de la bactéridie dans le sang. 

L a cu l tu re du v ibr ion sep t ique s'est faite en le préle
vant su r u n an ima l m o r t de sept icémie . L e s premières ex
pér iences échouèrent t ou t e s , à cause d 'une impure té qui 
avait été semée invo lon ta i rement , en m ê m e temps que le 
v ibr ion s ep t i que . On le chercha donc dans le sang du 
cœur d 'un an ima l mor t r écemment de sept icémie ; mais 
toutes les cu l tu re s devinrent s tér i les , et la stérilité se 
jo ignai t à la pe r t e de la v i ru lence de la semence dans la 
l i q u e u r de c u l t u r e . 

C'est que le v ibr ion sept ique é tant un o rgan i sme exclu
s ivement anérobie, c 'es t -à-di re vivant sans le contact de 
l 'a i r , le v ibr ion était tué pa r l 'oxygène de l 'a ir dissous 
d a n s les l i q u i d e s . 

Dans le vide le vibrion sep t ique se développe aussi 
faci lement que dans une a tmosphère d'acide carbonique. 
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Il résultai t de ces faits, q u ' e n exposant u n l iqu ide 
chargé de v ibr ions sep t iques au contact de l 'air p u r , 
tous ceux-ci devaient pér i r et toute virulence d i spara î t re . 
C'est ce qui ar r ive . De p l u s , dans ces condi t ions , tous les 
vibrions se dé t ru i sen t et d i spara i s sen t . L 'act ion de l 'air 
ne laisse que de fines g ranu la t ions amorphes , improp re s 
à toute cu l tu re , et ne pouvant c o m m u n i q u e r aucune m a 
ladie. 

Mais a lors , comment la sept icémie peut-el le exister, 
puisqu'il y a de l 'a i r p a r t o u t ? 

Ce que nous venons de dire n 'es t vrai que d ' un l iquide 
sep tique chargé de v ib r ions adul tes en voie de g é n é r a 
tion par sc iss ipar i té . M a i s c'est au t r e chose lorsque les 
vibrions se sont t ransformés dans leurs g e r m e s . Au con
tact de l 'air, les v ib r ions adul tes seuls se b rû l en t et pe r 
dent leur v i ru lence ; dans les m ê m e s ci rconstances , les 
corpuscules-germes se conservent . 

Il s 'agit encore de savoir comment des ge rmes sepî 
tiques peuvent exister à la surface des objets , dans l 'air 
et dans les eaux. 

La product ion de ces germes se fait a i s émen t , ma lg ré 
la présence de l 'a i r , au contact des l iqu ides sep t iques . 
En exposant à l 'action de l 'air la sérosi té abdomina le à 
vibrions sept iques en voie de dégénéra t ion pa r scission, 
en lui donnan t u n e cer ta ine é p a i s s e u r , on observe , 
en quelques h e u r e s , u n changemen t de couleur dans la 
partie supé r i eu re d u l i qu ide . Ce changemen t est d û à 
l 'absorption de l 'oxygène. L à le v ibr ion m e u r t et d i spa
raît. Dans les couches p l u s profondes , les v ibr ions sont 
protégés contre l ' influence de l 'oxygène et cont inuent l e u r 
multiplication pa r sciss ion. Ils deviennent peu à peu des 
corpuscules-germes, avec résorp t ion du res tan t du corps . 
Au lieu de fils mouvan t s , le microscope ne laisse p lu s 
voir qu 'une pouss iè re de points b r i l l an t s , isolés et en tou
rés d 'une enveloppe a m o r p h e p r e s q u e invis ib le . C'est a insi 
que se forme la pouss ière s ep t ique , vivant de la vie 
latente des g e r m e s , sans c ra ind re l 'action de l 'oxygène. 
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On comprend dès lors l ' ensemencement des l iquides pu
t resc ib les par les pouss iè res aé r iennes , ainsi que la per
manence des maladies p u t r i d e s . 

I l est donc prouvé qu ' i l existé des maladies transmis-
s ib les , contagieuses , infect ieuses, qui ont l eur cause 
u n i q u e dans la présence d 'o rgan i smes microscopiques. 
P o u r certaines maladies il faut a b s o l u m e n t abandonner 
l e s idées de vi rulence spontanée et d 'é lément infectieux 
na issan t tout à coup dans le corps des êtres animés, et 
p ropres à engendre r dos maladies qu i vont ensuite se 
p ropager . 

A l 'égard des effets d u microbe géné ra t eu r de pus, 
associé au v ibr ion sept ique , . il est facilo de déterminer 
une infection purulente sepiicémique ou u n e septicémie 

purulente. Le microbe géné ra t eu r du p u s , quand il e3t 
seul , forme un p u s l i é , b lanc , non p u t r i d e ; s'il est associé 
au v ibr ion sep t ique , il p rend u n aspect blafard, gangre
neux , p u t r i d e , verdâ t re , qu i s 'infiltre dans les Chairs 
ramol l ies . 

L e s effets de la baclér id ie cha rbonneuse et du microbe 
généra teur de p u s peuvent être combinés par u n artifice 
ana logue , et donner éga lement la superpos i t ion de deux 
malad ies , u n charbon p u r u l e n t ou une infection purulente 
cha rbonneuse . 

M a i s si le microbe est en quan t i t é suffisante, il peut 
empêcher la mul t ip l ica t ion de la bac té r id i e ; alors le 
charbon ne se mont re pas , et le ma l se rédui t à un abcès 
qu ' i l est facile de gué r i r . Le microbe du pus et le vibrion 
sep t ique sont tous les deux a n é r o b i e s ; le vibrion sep
t ique n 'es t donc pas gêné par l ' au t re , et les al iments sont 
donnés pa r l ' o rgan isme à ces pe t i t s ê t res . 

L e microbe généra teur de p u s , dans de certaines cir
constances , empêche tout déve loppement d e l à bactéridie, 
laquel le est exclusivement ané rob ie . 

Ces nouvel les recherches po r t en t à la génération spon
tanée Un coup assez rude . N o u s ne savons si les adver
saires des théories de M . P a s t e u r répl iqueront à des 
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arguments qu i s ' appu ien t s u r des expériences n o m 

breuses, et fort concluantes à no t r e av i s ; mais i l est c e r 

tain que ce travail du savant ch imis te français donne u n e 

nouvelle force à sa théorie des germes, et s emble devoir 

l'asseoir désormais d 'une man iè re définit ive. 

3 

Traitement des plaies par l'occlusion pneumatique,par M. Jule3 Guérin. 

L 'Académie de médec ine a consacré , en 1878, p l u 

sieurs séances â l ' examen d ' une ques t i on q u i se r a t 

tache, p a r cer ta ins côtés , à Celle qu i v ient de nous 

occuper. I l s 'agit du t r a i t emen t des p la ies pa r la sous t rac

tion de la surface ma lade à l 'act ion de l ' a i r . F a u t - i l l a i sser 

las plaies à l ' a i r , c 'es t-à-dire en contact avec toutes l e s 

causes extér ieures , exposées à recevoir tous les ge rmes in

fectieux qu i r emp l i s s en t l ' a t m o s p h è r e ? I l y a év idemment 

avantage à sous t ra i re la surface ma lade à l 'action de l ' a i r . 

Mais comment y pa rven i r avec u n e p la ie qu ' i l faut dé 

couvrir à différentes r ep r i s e s , p o u r y effectuer les panse

ments et lavages ind i spensab les à son b o n état? Ce 

problème, en apparence i n so lub l e , a été résolu avec le 

plus g rand b o n h e u r p a r le doc teur J u l e s Gué r in . 

P e r s o n n e n ' i g n o r e que le docteur J u l e s G u é r i n est l ' in

venteur de la m é t h o d e qu i por te en ch i ru rg i e le n o m de 

méthode Sous-cutanée, et grâce à laquel le on exécute les 

opérations sous la peau , de m a n i è r e â sous t ra i re la p la ie 

à l ' inf lammation s u p p u r a t i v e , en l ' abr i t an t du contact de 

l 'air. M . Ju les G u é r i n a cherché à faire bénéficier les pla ies 

ordinaires , celles qu ' on appel le exposées, des avantages 

des plaies sous -cu tanées . A cet effet, i l a imag iné u n e 

série d ' appare i l s en caoutchouc vu lcan isé , poches ou 

manchons , dans lesquels les m e m b r e s lésés sont renfer

més et enveloppés comme dans u n e p e a u artificielle. 

Ce p r emie r é lément de la mé thode réal ise l'occlusion, 
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et l 'occ lus ion parfai te , car l es ouver tures d 'entrée des 
m a n c h o n s sont calculées de façon à embrasse r é las t ique-
m e n t les pa r t i e s cernées . 

M a i s l 'occlusion seule n e suffisait pas à la solution du 
p r o b l è m e . Les sécrét ions l iqu ides et gazeuses fournies par 
l a p la ie s ' accumula ien t et s 'a l téra ient dans l ' in tér ieur du 
manchon . P o u r obvier à cet inconvénien t , M . J u l e s Gué-
r in a combiné l'occlusion avce l'aspiration pneumatique, 
de man iè re que les gaz et les l iqu ides excrétés soient 
i n c e s s a m m e n t asp i rés et é l iminés de l 'enceinte de la 
plaie . 

Ce b u t est par fa i tement a t te int au moyen d 'un système 
d 'appare i l s p n e u m a t i q u e s portat i fs , espèces de réservoirs 
de vide sans cesse en communica t ion avec l ' in tér ieur du 
manchon . Ces appare i l s , m u n i s de m a n o m è t r e s , pe rmet 
tent d 'exercer l ' asp i ra t ion au d e g r é voulu , et d 'une ma
nière con t inue . 

Grâce à cette h e u r e u s e combina i son de l 'occlusion et de 
l ' asp i ra t ion , les m a n c h o n s s ' app l iquen t i nces samment et 
un i fo rmément sur la par t ie enveloppée, y exercent une 
douce p ress ion , c 'est-à-dire celle de la p ress ion atmo
sphér ique , p u i s q u e c'est à la faveur du vide opéré au sein 
des par t ies cernées que cette p ress ion ag i t . 

Les avantages de ce mode de p a n s e m e n t sont les su i 
van t s . E n p r e m i e r l i eu , les p la ies sont soust ra i tes aux 
d a n g e r s , si g raves , de l ' infection p u r u l e n t e . E n second 
l ieu, l ' inf lammat ion suppura t i ve est s u p p r i m é e , ou au 
moins a t t énuée . Enfin la cicatr isat ion est notablement 
accélérée, et r édu i t e , d a n s le p lu s g r a n d n o m b r e de cas, 
au travai l d 'o rgan isa t ion i m m é d i a t e . 

D a n s la communica t ion qu ' i l a faite à l 'Académie de 
médecine de cette mé thode de p a n s e m e n t , M . Ju l e s Gué-
r in a rappor té de n o m b r e u x cas de b l e s su re s t rai tées par 
l u i , p e n d a n t le s iège de P a r i s , auxambulancBS du Grand-
Hôtel et de l 'Ecole des ponts et chaussées . Sur vingt 
b l e s sés , la p l u p a r t a t te in ts de coups de feu aux art icula
t ions , M . Ju l e s Guér in obt int dix-neuf g u é r i s o n s ; u n seul 
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sujet succomba. Ces b lessés , choisis dans la catégorie de 
ceux qui sont o rd ina i rement a m p u t é s , é ta ient des mi l i 
taires, dont M . Ju l e s G u é r i n a dressé u n tab leau n o m i 
nal, avec indicat ion précise de l e u r s b l e s su res et du corps 
auquel appar tena i t chaque ind iv idu . 

Uocclusion pneumatique est donc une heu reuse exten
sion de la méthode sous -cu tanée , et cons t i tue un nouveau 
progrès do la ch i ru rg ie conservatr ice . 

4 

Un larynx artificiel. — L'ablation du larynx et son remplacement 
par un tube vocal artificiel. 

La chirurgie res taura t r i ce compte d'assez cur ieux tours 
de force. On a remplacé des nez p e r d u s p a r des nez a r t i 
ficiels, ayant toutes les apparences de ceux de la n a t u r e . 
On a régénéré des nerfs . On a refait , grâce au pé r ios t e , 
des os entiers enlevés p a r des opérat ions ou dé t ru i t s à 
la suite de b l e s su re s . On a fait r epousser des tendons 
coupés et rena î t re le cr is ta l l in de l 'œi l . Ma i s ces résu l ta t s 
ne sont r ien à côté de celui que nous avons à s igna le r . 
Il s'agit de l ' ab la t ion totale du larynx et de son r e m p l a 
cement pa r u n larynx artificiel, c 'es t-à-dire pa r u n tube 
contenant des cordes vocales en caoutchouc durc i , ana lo 
gues aux cordes vocales na tu re l l e s , et qu i p rodu i sen t les 
sons, la voix et le chant , comme u n la rynx na tu re l . 

C'est à l 'hôpi ta l de Glascow que ce h a u t fait chirurgical 
s'est accompli , en t re les ma ins du docteur David Fou l i s . 

Le ch i rurg ien de Glascow n 'es t pas d 'a i l leurs le p r e 
mier qui ait t en té cette opéra t ion . E n 1870, Czerny, en
couragé par une expérienco faite en 1856, en Al lemagne , 
par Kœber le , fit su r des chiens des essais de subs t i tu t ion 
d'un larynx artificiel au larynx na tu re ) , et reconnut que 
cette opération pour ra i t s'effectuer avec succès . E n 1873, 
un chirurgien a l l e m a n d , Bi l l ro th , effectua le p remie r cette 
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opérat ion chez l ' homme. B i l l ro th , ayant été obl igé d'ex
t r a i r e s u r u n h o m m e u n larynx cancéreux, parv in t à 
s u b s t i t u e r à l ' o rgane enlevé un tube vocal que l'on 
dés igne en Al lemagne sous le- nom de tube de Gus-
srnbaùer. Le malade q u i t t a l ' hôp i ta l , deux mois après, 
parfa i tement guér i et en étal de pa r le r c la i rement , quoique 
d 'une façon monotone . 

Après Bi l l ro th , p l u s i e u r s ch i ru rg i ens , en Al lemagne et 
en Ang le t e r r e , ont p r a t i qué l 'excision d u l a rynx , dans les 
cas de t u m e u r s ma l ignes , et r emplacé l 'o rgane naturel 
pa r le tube vocal artificiel de Gussenbaûer. 

C'est en s 'appuyant sur ces p récéden t s que M . David 
Foul i s a essayé, à Glascow, la m ê m e opéra t ion , qu i a été 
couronnée d 'un succès comple t . 

Le sujet de cette observat ion est u n ouvr ier âgé de vingt-
h u i t a n s , employé dans u n e fabr ique de d r a p s de Glas-
cow, a t te int d ' u n e t u m e u r à l ' i n té r i eur du l a rynx , qu i avait 
dégénéré en fistule. Le 16 avril 1877, M . David Foulis , 
p o u r g u é r i r cette fistule, fendit le l a rynx , et cautér isa par 
le feu les par t ies divisées. M a i s l 'opéra t ion n ' amena pas 
la guér i son . L a fistule fut remplacée pa r u n e grosse tu
meur , qu i , faisant saill ie en pa r t i e dans la t rachée-ar tère , 
occupait p r e sque tout l 'espace des cordes vocales , et de
vait nécessa i rement finir pa r a m e n e r la mor t par as
phyxie . 

E n conséquence , le docteur David F o u l i s , avec le con
sen temen t du malade , procéda à l ' ext ract ion du larynx. 
L 'opéra t ion dura deux heu res et demie . E l l e fut suivie 
d 'une convalescence qu ' aucun accident sér ieux ne vint 
i n t e r r o m p r e . Le malade pouvai t bo i re que lques gorgées 
de l i qu ide . 

Quinze j o u r s environ après l 'opérat ion, le docteur Foulis 
essaya d ' i n t rodu i re , par la plaie qu i existait au devant du 
cou, le tube vocal artificiel de Gussenbaûer, dont nous 
a l lons donne r la descript ion. 

Le tube vocal artificiel de Gussenbaûer se compose de 
deux tubes , dont l ' un en t re dans la t r achée-a r tè re , tandis 
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cfiie l 'autre, s ' adaptant au p r emie r à angle ob tus , passe 
au-dessus de l ' épiglot te ét s 'ouvre dans l ' a r r ière-gorge. 
Dans le tube supér ieur est d i sposée nne casset te d 'argent 
contenant une anche v ib r an t e , des t inée à j ouer le rôle 
des cordes vocales du l a rynx que n o u s a dépar t i la n a 
ture. Le courant d 'a ir passe à t ravers cette anche a r t i 
ficielle, et pénè t re dans les t u b e s . Q u a n d le courant d 'a ir 
ascendant est assez fort, il met l 'anche en v ib ra t ion , et 
un son musical cont inu est p rodu i t . Ce son est ensui te 
transformé pa r la bouche en voyelles et en consonnes , 
ainsi que cela arr ive dans les condi t ions ord ina i res de la 
voix humaine . 

Comme le tube de Gussenbaùer, dont n o u s venons de 
donner la descr ip t ion , ne s 'adaptai t pas parfa i tement au 
cas présent , M . David Fou l i s invoqua le secours d 'un de 
ses confrères, le docteur I r v i n e , et d 'un d e n t i s t e , 
M. Foulds , qu i , à eux deux , confectionnèrent u n nouveau 
larynx artificiel. Cet appare i l diffère u n peu d u tube de 
Gussenbaùer, ma is pas assez p o u r mér i t e r ici u n e d e s 
cription spéciale . 

Bornons-nous à d i re que dans le larynx artificiel qu i a 
été appl iqué au ma lade de Glascow, l ' anche , q u i r e m 
place les cordes vocales , est en caoutchouc des dent i s tes 
[vulcanite]. On p e u t r emplace r cette anche de caou t 
chouc par une au t r e en bronze ou en a rgen t , et alors les 
sons émis var ien t par le t i m b r e et par l ' in tens i té . 

Quoi qu ' i l en soit, l ' a r t icula t ion du pa t ien t est merve i l 
leuse avec cet appa re i l . Sauf u n peu de monoton ie , on n e 
peut la d i s t inguer de la voix n a t u r e l l e . 

Le docteur David Fou l i s a p r é s e n t é , le 13 novembre 
1877, le sujet de cette cu r ieuse opéra t ion aux professeurs 
de Glascow, sir W i l l i a m T h o m s o n , Mac-Keudr i ck , Clel-
land et autres notab i l i tés de l 'Univers i té , et le 21 novem
bre à la Société pathologique et clinique et à la Société 

philosophique de Glascow. Le ma lade p u t convaincre ces 
médecins du la réal i té de ses facultés vocales. É t a n t de
venu expert dans la fabrication des anches , le pa t ien t s 'est 
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p lus tard confectionné l u i - m ê m e une anche de vulcanite, 
avec l a q u e l l e il peu t crier , ce qu i m a n q u a i t à son réper
to i re . Cette anche a h o s o i n p o u r vibrer d 'un courant d'air 
p lus fort que les au t res anches . 

Voilà, a s su rément , une des p lus cur ieuses conquêtes 
que la ch i ru rg ie ait encore réal isées . Sans doute on ne 
conseil lera jamais à un chanteur de se faire enlever un 
larynx rebel le , p o u r le r e m p l a c e r par u n t u b e vocal arti
ficiel, capable de p rodu i re des sons pu i s san t s et mélo
d i e u x ; mais il est désormais acquis que le la rynx, dans 
un cas de t u m e u r menaçant d 'occasionner l ' asphyxie ,peut 
être extrait du corps , avec espoir de le remplacer par un 
appare i l artificiel, et c'est là, a s s u r é m e n t , u n résultat 
d 'une g rande impor tance , en m ê m e t emps que d'une 
g rande original i té en ch i rurg ie . 

S 

Application du microphone à la chirurgie. 

Une applicat ion in té ressante du microphone a été faite 
par u n ch i ru rg ien anglais , M . H . T h o m p s o n . I l s'agit 
de la recherche de la p ier re dans la vessie, pa r l 'amplifi
cation des b r u i t s résu l tan t du choc du calcul contre la 
sonde exploratr ice . 

Cet appa re i l se compose d 'une pi le Loclanché de trois 
é léments , dans le circuit de laquel le on a placé un télé
phone , pu i s u n microphone . Le tout communique avec le 
pavi l lon de la sonde du chi rurg ien occupé à la recherche 
du calcul. 

M . .Thompson a fait l 'essai de cet i n s t r u m e n t sur un ma
lade affecté de la p ie r re . Le p lus léger choc du cathéter con
t re la p ie r re , le p l u s s imple a t touchement d 'un fragment 
dont le brui t aura i t été imposs ib le à percevoir par une 
oreil le a t ten t ive , é taient d i s t inc tement en tendus à toutes 
les d is tances , pa r les pe r sonnes placées p rès du téléphone. 
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En approchant cet i n s t r u m e n t de l 'orei l le , les b r u i t s 
étaient dist incts et t rès i n t enses . On entendai t u n clic 
tout particulier, i n d i q u a n t u n choc contre un corps d u r . 
Des bru i t s de f rot tement se font éga lemen t en tendre , 
mais ils sont beaucoup m o i n s i n t e n s e s ; i ls sont occasion
nés par le g l i ssement de la sonde contre les paro is de 
l 'urèthre. 

M.Thompson croit q u e l 'on pour ra i t app l ique r le m i 
crophone à la recherche des séques t res osseux, des f rag
ments de projectiles et de tout corps i n t rodu i t dans les 
tissus. Il faudrait s eu l emen t r emplace r le ca théter pa r 
une tige droi te . 

6 

L'élongatian des nerfs comme moyen thérapeutique. 

Un moyen nouveau et hard i • de remédie r aux név ra l 
gies, aux spasmes , aux pa ra lys i e s , aux compress ions des 
nerfs résul tant de b lessures , a été mis en p ra t i que depuis 
quelques années . I l s 'agit de la d is tens ion ou é longat ion 
des nerfs. 

Voici comment on procède . L e nerf est mis à n u par 
une incision à la peau et aux par t ies mol les , dans une 
étendue variable suivant le l i eu , mais de 5 ou 6 cent i
mètres hab i tue l l ement . Le nerf é tant i solé , on le soulève, 
à l'aide d 'une sonde cannelée , et l ' opéra teur l u i fait s u b i r 
une traction p l u s ou moins cons idérab le . Aprè s cette 
opération, le nerf est r emis en p lace , et la plaie pansée , 
pour obtenir la r é u n i o n i m m é d i a t e ou la cicatr isat ion la 
plus rapide qu ' i l soit poss ib le . 

Essayée pour la p r e m i è r e fois par B i l l ro th , en 1869, 
cette opération a été p ra t iquée depuis pa r p lus ieurs ch i 
rurgiens a l l emands . E l le pa ra î t des t inée à remplacer la 
névrotomie pour la p l u s g rande majori té des cas où cette 
dernière était p ra t iquée . Lorsque en effet on sectionnait 
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318 L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E -

u n nerf p o u r guér i r u n e névralgie rebel le , on était ex
posé à de» accidents graves , comme le té tanos . De plus, 
le b o u t pé r iphér ique des nerfs sub issa i t toujours une 
dégénérescence et u n e pe r te de fonction qu i ne se réta
b l i ssa i t qu 'après la régénéra t ion d u nerf. 

Avec l 'é longation, aucun de ces accidents ne peut se 
p rodu i r e . Cette opérat ion a guér i les névra lg ies les plus 
rebel les , mais elle a p re sque toujours échoué dans les 
pa ra lys ies . 

C'est ce qui r é su l t e des observa t ions publiées par 
M . A- B l u m dans les Archives générales de médecine 
(janvier et février 1878). 

7 

La crampe des employés du télégraphe. 

On connaît depuis l ong temps la crampe des écrivains. 
E n 1875, M . Qnjmus a fait conna î t r e la crampe des em
ployés du télégraphe électrique. D e p u i s cette époque, 
M . O n i m u s a eu l 'occasion d ' é t endre beaucoup ses pre
miè res observat ions . 

Le mal télégraphique consiste dans u n e difficulté de 
coordonner les m o u v e m e n t s des t inés à p rodui re sur le 
pap ie r les gaufrures , formées de poin ts et de traits, les
quels, i ngén ieusement combinés , const i tuent l'alphabet 
du té légraphe M o r s e . 

Ce mal est essent ie l lement lié a u tempérament de l'in
dividu et à l 'excitabil i té p l u s ou moins grande de son 
sys tème nerveux. 

Quelques employés , n a t u r e l l e m e n t nerveux et excitables! 
ont la sensation des c rampes ap rès un servive très court; 
et en même temps leur état généra l .est affecté. Ce n'est 
donc pas seu lement la répé t i t ion fréquente des mêmes 
mouvements qu i amène la c r a m p e , mais lç plus ou 
moins d ' i r r i tabi l i té du sys tème nerveux de l'individu^ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est ce qui arr ive p o u r la crampe des écrivains. Ce m a l 
est surtout fréquent chez los employés de commerce q u i , 
à un moment donné , on t à deriro p r éc ip i t ammen t un cer
tain nombre de p a g e s , ou ont , avan t le dépar t du courr ier , 
à expédier fiévreusement u n e série de le t t res . Ces cond i 
tions influent b ien p l u s q u e la f réquence des mêmes m o u 
vements, su r tou t l o r sque ceux-c i se font d 'une façon 
calme et régu l iè re , 

La direction des m o u v e m e n t s a éga lemen t une cer taine 
influence. M . O n i m u s r appor t e le cas d ' un employé qu i 
se servit success ivement , p o u r m a n œ u v r e r le té légraphe , 
du pouce, de l ' index et d u m é d i u s , Chacun do ces do ig t s 
put manipuler p e n d a n t deux à trois mo i s , mais i ls furent 
pris l 'un, après l ' au t re , de spasme». L ' ind iv idu se servit 
alors du poignet , ma i s au bout de q u e l q u e t emps le p o i 
gnet refusait éga lement tout service . 

Le genre de travai l auque l sont assujet t is les employés 
du télégraphe, expl ique cette ma lad i e ne rveuse . Un em
ployé .d 'une hab i l e t é moyenne t r ansme t ou reçoit al ter
nativement environ sept mi l le s ignaux à l ' heure , au 
total quarante-neuf mi l le s ignaux pa r j o u r , la d u r é * du 
service étant de sep t h e u r e s . 

Il faut encore t en i r compte d u surcroî t de travail et 
d'irritationnerveuge que causent les d i scuss ions , a ins i que 
les erreurs , q u i su rv i ennen t i név i t ab lemen t en t re les e m 
ployés d u b u r e a u expéd i teur et du b u r e a u récep teur . 

Sous peine de faire commet t r e u n e e r r eu r à ççlui qui 
reçoit la dépêche , le» mouvemen t s du m a n i p u l a t e u r do i 
vent être exécutés avec u n e a t ten t ion sou tenue . Out re la 
contraction muscu l a i r e , la t r ansmiss ion occasionne, p a r 
conséquent, en m ê m e t e m p s , u n e g r a n d e fat igue, pa r la 
tension d 'espr i t cont inue l le qu 'e l le exige. 

D'après M . O n i m u s , les s y m p t ô m e s généraux d u mai 
télégraphique se manifes tent s u r t o u t par des pa lp i t a t ions , 
des vertiges, de l ' insomnie et peu t - ê t r e u n affaiblissement 
de la vue : les employés anc iens et l abor ieux font pour la 
plupart usage d» luae t t e s , 
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Dans cette affection, comme dans la fat igue cérébrale 
amenée p rogres s ivemen t pa r u n e g rande activité du cer
veau, il existe à la n u q u e u n sen t iment de constriction 
qu i semble ma in t en i r comme dans u n é tau la partie 
pos tér ieure du c râne . 

A la surexci tat ion succèdent l ' aba t tement , la tristesse et 
une atonie p h y s i q u e et mora le . Le sujet pe rd la mé
moire et i l pa ra î t r a i t , au d i re de q u e l q u e s personnes, 
que la folie m ê m e peu t surveni r au bou t de quelques 
années de cet état pa tho log ique . 

M . O n i m u s a consta té que les s y m p t ô m e s nerveux dont 
nous venons de par le r se p rodu i sen t p l u s r ap idement chez 
les femmes q u e chez les h o m m e s . On sai t que , dans un 

. cer ta in n o m b r e de b u r e a u des t é l ég raphes , des femmes 
sont employés à l 'expédi t ion des dépêches . Cet usage 
existe sur tout en Ang le t e r r e . 

8 

Nouvelle méthode de traitement de la colique de plomb et des 
phénomènes généraux du saturnisme chronique. 

L e docteur Semnola , professeur à l 'univers i té de Naples, 
fait u sage , depuis p lus i eu r s années , avec u n succès incon
tes té , du courant électr ique cont inu p o u r é l iminer de l'éco
nomie an imale le p l o m b re tenu dans les organes , à la 
su i te de l 'absorpt ion de molécules de ce méta l par les 
ouvr iers pe in t r e s . 

Ce mode de t ra i tement a déjà r endu de g rands services 
d a n s les hôpi taux d ' I t a l i e ,pa r t i cu l i è remen t dans l'hospice 
des Incu rab le s de Nap les , dont M . Semnola est médecin. 

Les savants français et é t r angers ont répandu la 
connaissance de ce nouveau procédé de t ra i tement , 
et expl iqué ses effets en a d m e t t a n t que le courant 
é lec t r ique , agissant d 'une man iè re cont inue sur l'éco
nomie an imale , active ses changemen t s nutr i t i fs , et 
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détermine un mouvement de désas s imi l a t ion ,qu i en t r a îne 
les composés de p l o m b pa r la voie des u r i n e s . 

M. Semnola r end compte , en ces t e r m e s , des résu l ta t s 
obtenus par l 'emploi des courants é lec t r iques . 

« La méthode d'élimination que j 'ai réalisée est l'effet naturel 
des pouvoirs physiologiques propres à l'économie vivante, 
activée seulement ou excitée par l'action du courant constant 
que j'applique sur les centres nerveux ganglionnaires et sans 
tenir aucun compte des régions paralysées. 

h y a six mois que j 'applique cette méthode dans ma cli
nique à l'hôpital des Incurables. Sur six cas de forme para
lytique des plus complexes, je compte six cas de guérison. En 
faisant pratiquer l'analyse des urines tous les- jours, j ' a i 
constaté la présence du plomb dès le second jour du t ra i te
ment, avec une proportion croissante en raison de la rapidité 
avec laquelle s'amendaient les phénomènes paralytiques, et 
graduellement l'on voyait reprendre la nutrition des muscles 
affectés, sans jamais agir localement. Après quinze ou vingt 
jours, j 'ai vu constamment disparaître le liseré bleuâtre des 
gencives, et au bout de deux ou trois mois j ' a i vu guérir des 
paralysies rebelles sans employer aucun- autre secours curatif. 

Ce qui caractérise parfaitement cettt méthode, c'est que 
non-seulement l'on voit guérir rapidement des formes para
lytiques du mouvement et du sentiment, mais aussi qu'il 
survient, en même temps, une reconstitution de toute l'éco
nomie et une sensation de bien-être de toutes les fonctions 
motrices, dues naturellement à l'expulsion des molécules du 
plomb, qui représente un hôte si nuisible! 

Il n'y a donc plus de doute possible sur la méthode la plus 
sûre et la plus rapide qu'il faut préférer pour guérir les para
lysies saturnines; et je suis heureux d'avoir pu contribuer 
au soulagement de cette partie de la classe ouvrière qui, 
malheureusement, est la victime de son métier dans la p ré 
paration de certains produits d'agrément ou de luxe et qui, 
en conséquence, a le plus de droit au zèle de la médecine. » 

Le professeur Semnola a donc ob tenu six guér i sons 
complètes, su r six cas de s a t u r n i s m e . Nous sommes h e u 
reux de voir q u e le savant médecin de Nap les ait réal isé , 
par un principe auss i s imple et auss i i ngén ieux , un vér i -
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t ab le p rogrès thé rapeu t ique p o u r u n e malad ie qu i affecte 

si pén ib l emen t la classe ouvrière . 

9 

La mort par le chloroforme prévenue au moyen du nitrite d'amyle. 

Les accidents mor te ls dé te rminés p a r le chloroforme 
sont b i en moins fréquents en F r a n c e q u ' à l ' é t ranger . I l 
est pour t an t in té ressan t de s igna le r u n moyen nouveau, 
qu i a été employé avec succès en A n g l e t e r r e , dans un cas 
de mor t apparen te su rvenue pendan t l ' inhala t ion du chloro
forme. Nous e m p r u n t e r o n s à YUnion médicale le récit 
de cette observat ion. 

« Il s'agit, dit l'Union médicale, d'une femme de 49 ans, 
mère de plusieurs enfants, à laquelle un chirurgien se pro
posait d'enlever une tumeur graisseuse, située dans la région 
lombaire gauche. La femme jouissait d 'une bonne santé, mais 
elle était nerveuse et d'aspect chétif. Le médecin chargé de 
l'endormir ausculta le cœur, pour s 'assurer que ses bruits 
étaient normaux, puis il administra deux cuillerées à café 
environ d'eau-de-vie pure. Au bout de quelques minutes, la 
malade fut placée dans la position horizontale, et qua
tre grammes de chloroforme de bonne qualité furent versés 
s u r de la charpie, qui fut elle-même reçue dans une serviette. 
Le tout fut maintenu à une petitB distance de la bouche et 
du nez, et on laissa la respiration s'effectuer lentement. Cette 
première inhalation de l'agent anesthésique n'ayant produit 
aucun effet, on versa sur la charpie u n e nouvelle dose de 
quatre grammes, et bientôt il survint une période d'excita
tion, pendant laquelle la malade prononça des paroles inco
hérentes, et essaya, à plusieurs reprises, d'éloigner l'appareil. 
Cette agitation s'apaisa, et la période d'anesthésie allait com
mencer, lorsque la femme souleva sa tê te , et fit un effort 
pour vomir. Soudain, le pouls s'arrêta : la malade poussa un 
soupir, ses lèvres se couvrirent d'écume, et elle prit un as
pect cadavérique. Immédiatement alors, on éloigna le chloro
forme; un des médecins projeta d l'eau froide sur le visage, 
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et maintint la langue hors de la touche, tandis que l 'autre 
opérait la respiration artificielle, selon la méthode de Marsh. 
Cette pratique n'amenant aucun résultat favorable, on versa 
sur un linge une petite quantité de n i tn te d'amyle, et on 
l'approcha des narines. Dix secondes environ s'étaient à peine 
écoulées, qu'une certaine rougeur parut à la face, et que le 
pouls fut de nouveau senti-, puis la respiration se rétablit, et 
la femme sembla ressuscitée. Après quelques instants de 
repos, comme l'anesthésie était suffisamment profonde, on 
procéda a l'ablation de la tumeur, sans qu'il fût nécessaire 
de redonner autre chose qu'une simple bouffée de chloro
forme. L'opération réussit , la plaie se cicatrisa, et la malade 
ne tarda pas à se rétablir. 

Pour expl iquer cette sorte de résurrec t ion , il faut 
admettre que le n i t r i t e d 'amyle a c o m m u n i q u é u n e i m 
pulsion soudaine aux mouvement s du cœur , dont la s u s 
pension allait amene r la mor t . C'est là u n nouveau moyen 
d'action, dont i l est bon q u e le ch i ru rg ien ait conna i s 
sance, quand tout à coup i l se t rouvera aux pr i ses avec 
ces accidents foudroyants qu i en t ra înen t la p lus grave 
responsabili té, et q u i , t rop souvent , déjouent tous les 
procédés employés p o u r les combat t re 

1 0 

L'ébullition de l'eau potable préservant de la dysscnterie 
sur les navires. 

Ou avait r econnu depu i s l o n g t e m p s q u e les navires 
consacrés au t r anspor t des ma lades de Saigon en F rance 
présentaient u n n o m b r e cons idérab le de cas de dyssenter ie , 
dont la p lupa r t devenaient mor te l s . L a m o y e n n e d e s décès 
était de 20 pour 100 des ma lades . M . Dounon , médecin 
de première classe de la m a r i n e , a t t r i buan t à l ' impu
reté de l 'eau po tab le du bord le développement de la 
dyssenterie, eut l ' idée de soume t t r e l 'eau des boissons 
* l , ébul l i t ion . Pax ce m o y e n , les angui l lu les dont il 
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J l 

l a pression barométrique, par M. Paul Bert. 

D e p u i s dix a n s , M . P a u l Ber t a fait do la pression 
ba romé t r ique et de ses effets sur l 'économie animale le 
sujet de n o m b r e u s e s et souvent r emarquab l e s recherches. 
T o u s les travaux que nous devons sur cette ques t ion au sa
vant professeur de l a F a c u l t é des sciences de P a r i s , sont r é 
sumés dans un ouvrage in t i tu lé la. Pression barométrique, 
que la l ibra i r ie George Masson a fait pa ra î t re en 1878, en 
l ' accompagnant do n o m b r e u s e s et bel les figures gravées. 
L 'ouvrage de l ' éminent physiologis te sera ut i le au m é 
decin, qu i doit b ien connaî t re les effets de l 'air comprimé 
ou raréf ié ; à l ' i ndus t r i e l , qu i doit soume t t r e des ouvriers 
à de fortes p ress ions , dans les tubes employés au forage 
des p u i t s , p o u r la const ruct ion des pi les de p o n t ; aux 

avait constaté la présence dans l 'eau po tab le , furent tuées . 
Or, d 'après des observat ions récen tes , la dyssenter ie de
vrai t ê tre a t t r ibuée à la fixation d 'angui l lu les s u r la m u 
queuse in tes t ina le . 

Quoi qu ' i l en soit, on constata avec su rp r i se et sa t is 
faction que le t ranspor t l'Aveyron, arrivé à Toulon le 
28 avri l 1878, n 'avai t pas eu u n seul décès à son 
bo rd . 

Comme la m ê m e cause doit dé t e rmine r pa r tou t la 
m ê m e dyssen te r ie , pa r tou t auss i on p o u r r a u t i l i ser le 
procédé imag iné pa r M . D o u n o n . Ce procédé é tant très 
s imple et pouvant ê t re m i s en p ra t i que dans toutes les 
local i tés , on p o u r r a se préserver d 'une malad ie q u i , en 
main tes c i rconstances , décime les popu la t ions , par t icu-
iè rement les équipages des navi res , le pe r sonne l des 

caravanes , les voyageurs et les explora teurs de tous les 
poin ts de la te r re accessibles à l ' h o m m e . 
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ingénieurs, qui ont à s 'occuper des scaphandres employés 
pour plonger dans la m e r ; et l 'on peu t ajouter, aux 
voyageurs qu i gravissent les m o n t a g n e s , et à p lus forte 
raison aux aê ronau te s . 

La première pa r t i e de l ' ouvrage de M . P a u l Bert est 
consacrée à l 'h is toire déta i l lée des faits qu i concernent 
les résul tats de la d i m i n u t i o n de press ion su r l 'o rga
nisme h u m a i n . L ' a u t e u r commence pa r décrire les loca
lités s i tuées dans les po in t s les p lu s élevés de notre 
globe. I l expose ensui te les diverses tentat ives faites 
par tous les explorateurs p o u r a t t e in t re les sommets des 
montagnes les p l u s h a u t e s , et décr i t , à cette occasion, le 
mal des montagnes. 

Vient ensui te le récit des pr inc ipaux voyages aérosta
tique», puisé aux sources or ig inales . 

M . Pau l Be r t expose les théor ies concernant les m o 
difications de la p ress ion b a r o m é t r i q u e qu i ont précédé 
ses propres expér iences . 

Dans la seconde par t i e se trouve la descr ipt ion des 
expériences de laboratoi re exécutées par l ' au teur . On r e 
marquera su r tou t les recherches faites par M . P a u l Ber t 
pour conjurer les accidents de la décompression de l'air 
succédant à la compress ion . On a cru l ong t emps que 
ces accidents t ena ien t à u n e sorte d 'action mécan ique , 
c'est-à-dire à la soust rac t ion p u r e et s imp le de la press ion 
a tmosphér ique. Tou t le monde a en tendu di re que sur 
le sommet des hau tes m o n t a g n e s , le sang s 'échappe des 
yeux et des orei l les , et que Gay-Lussac , pa r exemple, 
dans sa célèbre ascension aéros ta t ique , éprouva ce genre 
d'effets. M . P a u l Ber t a mon t r é que les phénomènes ont 
été ici in te rpré tés d 'une man iè re incomplè te . Les effets 
qui se manifestent à de g randes h a u t e u r s sont dus moins 
à la d iminut ion de la press ion qu 'à la d iminu t ion de la 
tension de l'oxygène, ce gaz ne péné t r an t p lu s dans le sang 
et dans les t i s sus en assez g rande quan t i t é pour en t re teni r 
la combust ion vitale à son degré ord ina i re . 

De là résu l t e , selon M . P a u l Ber t , u n moyen facile de 
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combat t re le mal des montagnes, qu i est auss i le mal des 
aéronautes. I l suffit d ' a u g m e n t e r la p ropor t ion de l 'oxy
gène dans l 'air resp i ré , à mesure que la press ion d iminue . 

M . P a u l Ber t a expér imenté su r l u i - m ê m e l'efficacité 
de ce moyen de pa re r aux dangers de la raréfaction de 
l 'a i r . 

« A 2 h. 30 m., dit-il (pression extérieure 758 millimètres), 
j ' e n t r e et je m'installe assez à mon aise dans le cylindre, ayant 
avec moi un sac rempli d'air extrêmement riche en oxygène ; 
à côté de moi un moineau dans une cage. A 2 h . 37 m,, la 
porte est fermée ; la dépression commence sous l'action de la 
machine pneumatique; 2 h. 58 m. : pression 590 millimètres, 
pouls 90; je suis à une dépression correspondant à peu près 
a la hauteur de Mexico, 2150 mètres ; 3 h. 19 m. : 450 milli
mètres, pouls 84: c'est la dépression de Calamarca par 
4150 mètres ; j 'ai quelques sentiments de nausées. 3 h . 14 m. : 
450 millimètres, le pouls s'abaisse à 80, les nausées dispa
raissent; j 'ai le ventre un peu gonflé, je mo sens la face con
gestionnée avec quelques légers éblouissements . 3 h. 17 m. : 
430 millimètres, pouls 84; je respire trois fois de l'oxygène, 
mon pouls tombe à 78, j 'ai quelques éblouissements. A 
3 h. 21 m, la pression n'est plus que 418 millimètres,.ce qui 
correspond à la hauteur du Mont-Blanc, 4800 mètres ; mon 
pouls a continué de descendre après quelques respirations 
d'oxygène, il n'est plus qu'à 70 ; à chaque respiration un 
éblouissement. » 

D a n s cette e x p é r i e n c e , les in sp i r a t ions d'oxygène 
étaient i n t e r m i t t e n t e s ; leur effet, au contraire , était 
i n s t a n t a n é . Le b ien-ê t re revenai t avec la d i spar i t ion des 
n a u s é e s . U n s igne t rès préc is est le n o m b r e dB pu l sa 
t ions : ce n o m b r e d iminua i t i m m é d i a t e m e n t , pour re 
p rend re b ien tô t sa p remiè re valeur . 

Nous avons choisi , p o u r donne r u n e idée des travaux 
de M . P a u l Ber t r é sumés dans son ouvrage , les expé
riences s u r la d i m i n u t i o n de tens ion de l 'oxygène; mais 
il faudrai t aborder b i en d ' au t r e s ques t ions p o u r faire 
connaî t re toutes les idées nouvel les et toutes les décou
vertes que la science doit au m ê m e .auteur , dans cet 
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ordre par t icul ier de fai ts . On les t rouvera exposées avec 
étendue dans l 'ouvrage su r la Pression barométrique, p a r 
la description d 'une longue série d 'expériences qui se 
succèdent et s 'enchaînent avec la p lu s r igoureuse log ique , 

1 2 

Sur les effets anesthésiques du protoxyde d'azote. 

Tout le m o n d e sai t q u e les effets d u protoxyde d'azote 
sur l 'économie an ima le ont été u t i l i sés p o u r p r o d u i r e l ' i n 
sensibilité pendan t les opéra t ions chirurgicales , mais q u e 
les applications de cet anes thés ique gazeux se sont bornées 
jusqu'ici à l 'avuls ion des d e n t s . La condit ion essentielle 
pour (pie le gaz protoxyde d'azoto p rodu i se son action s u r 
l'homme, est une pu re t é parfa i te , avec une tension égale à 
celle de l ' a tmosphère . U n e faible propor t ion d 'oxygène (5 
ou 6 pour 100) mê lée au pro toxyde d'azote dé te rmine les 
effets que l 'on a dés ignés depu i s long temps sous le nom 
i'hilarité. P o u r q u e l 'anesthésie soit complète et exempte 
do toute excitation, il faut q u e l e protoxyde d'azote soit e n 
tièrement exempt d 'oxygène. Aucun accident n 'es t alors à 
craindre, sur tou t si l 'on opère r ap idemen t . 

M. P a u l Ber t a fait su r le protoxyde d'azote de nouve l 
les expériences q u i consis tent à opérer avec u n e tens ion de 
ce gaz capable de dé t e rmine r l ' anesthésie sans exposer à 
l'asphyxie. M . P a u l Be r t a expér imenté dans u n espace 
fermé, sous u n e cloche contenant de l 'a ir , et dans laquel le 
il produisait u n e p ress ion de deux a tmosphè re s , en y a jou
tant 50 p o u r 100 de protoxyde d'azote, ce qu i correspond 
à 100 par t ies de ce gaz, sous le r appor t de la t ens ion . 
Plongé dans cette a t m o s p h è r e , u n an ima l resp i re donc de 
l'air ordinaire mêlé à du protoxyde d'azote en quant i té 
suffisante pour p rodu i r e l ' anes thés ie . 

M. P a u l Ber t a éga lement expér imenté avec du p r o 
toxyde d'azote mêlé d 'oxygène. 
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I l r é su l t e de ces expériences : 1° que l 'h i lar i té est pro
dui te p a r l a p résence d 'une pet i te p ropor t ion d 'oxygène; 
2° q u e l ' anes thés ie p u r e est déterminée pa r u n mélange 
convenable d'air et de protoxyde d'azote. Dans ce dernier 
cas , c 'est-à-dire l 'oxygène é tant mé langé à l 'état d'air 
a tmosphé r ique , en d ' au t re s te rmes m é l a n g é à l'azote en 
quan t i t é voulue, loin de provoquer des effets d 'hilari té, 
concourt à p rodu i re l 'état anes thés ique . 

M . P a u l Ber t t e rmine ainsi son m é m o i r e : 

« Je me crois donc autorisé, dès maintenant, par mes expé
riences laites sur les animaux, à recommander très-virement 
aux chirurgiens l'emploi du protoxyde d'azote sous pression, 
en vue d'obtenir une anesthèsie de longue durée. Je puis leur 
affirmer qu'ils obtiendront, en mesurant, comme je l'ai 
indiqué, la pression barométrique et la composition centési
male du mélange, de manière à avoir, pour le protoxyde 
d'azote, la tension de 1 atmosphère et pour l'oxygène au moins 
la tension normale dans l'air, une insensibilité et une réso
lution musculaire aussi complètes qu'ils le désireront, avec 
retour immédiat à la sensibilité, avec bien-être consécutif 
parfait. Le procédé d'application du médicament présente 
même une commodité singulière, puisque, en présence des 
petites inégalités qui ne pourront manquer de se produire 
d'un individu à l 'autre, en raison de susceptibilités spéciales, 
il suffira soit d'augmenter légèrement, soit de diminuer la 
pression barométrique, ce qui se fait, avec la plus extrême 
facilité, par le jeu d'un robinet. 

Je ne vois qu'une seule difficulté : elle tient à l'appareil 
instrumental nécessaire pour l'application du protoxyde d'azote 
sous tension. Je reconnais que l'obstacle est absolu pour la 
chirurgie des armées, pour celle de la campagne. Mais la 
plupart des grandes villes, et c'est là que se font presque 
toutes les opérations graves, possèdent des établissements de 
bains d'air comprimé. L'installation d'une salle où pourraient 
trouver place, aux côtés du patient et de l'opérateur, une dou
zaine d'assistants ne coûterait pas plus d'une dizaine de 
mille francs, faible dépense pour les administrations hospita
lières. 

Ce sont là, du reste, des difficultés d'ordre secondaire, et 
dont la solution revient aux chirurgiens; c'est à eux également 
qu'il appartiendra de résoudre les multiples questions de 
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détail que soulève toujours l'application d'un nouvel agent 
thèrapeHtique. Il doit me suffire, comme physiologiste, d'avoir 
indiqué cet agent, montré les immenses avantages de son 
emploi, et insisté, entre autres, sur son innocuité si merveil
leuse, si facilement explicable. » 

1 3 

Effets sur l'organisme vivant de l'oxyde de carbone introduit 
en faibles proportions dans l'atmosphère. 

Dans quelles p ropor t ions l 'oxyde de carbone doi t - i l 
exister dans l ' a tmosphère p o u r exercer une action dé lé 
tère sur un an imal ? M . Gréhaut a résolu cette ques t ion 
en prenant pour po in t de dépar t le fait, constaté pa r 
M. Leblanc, q u ' u n chien meur t empoisonné par l 'oxyde 
de carbone, dans u n mé lange p r o d u i t p a r la combust ion 
du charbon qu i renferme seu lemen t d'oxyde de car
bone. 

M. Gréhaut a fait des mélanges d 'air et d 'oxyde de car-
bonne avec des p ropor t ions beaucoup moindres de ce 
dernier gaz. P o u r contrôler les résu l ta t s , M . Gréhau t a 
fait chaque fois les deux expériences suivantes : 1° I l a 
dosé le volume d'oxyde de carbone r e s t an t dans le m é 
lange respiré p a r u n a n i m a l ; ce vo lume, r e t r anché de celui 
mesuré d ' abord , d o n n e le vo lume d'oxyde de carbone 
absorbé par le s a n g . 2° I l a ensu i t e dé te rminé le vo lume 
maximum d 'oxygène abso rbé pa r le sang avant et après 
l'intoxication pa r t i e l l e ; la différence d a n s le p l u s g rand 
volume d'oxygène absorbé pa r le s ang représen te le v o 
lume d'oxyde de carbone q u i s'est fixé en se combinant 
avec l 'hémoglobine . 

Les conclusions de l ' au teur sont les su ivantes : 
L 'homme ou u n an ima l qu i resp i re p e n d a n t u n e demi-

heure dans u n e a tmosphè re renfe rmant ^ - L d'oxyde de 
carbone, absorbe u n e assez g r a n d e quan t i t é de ce gaz 
pour que la moit ié des g lobules rouges de son sang c o m -
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binés avec l 'oxyde de carbone devienne incapable d'effec
tue r l 'hématose , c ' e s t -à -d i re d 'absorber l 'oxygène devant 
servir à la resp i ra t ion . Dans une a tmosphère qui contient 
X T T S d 'oxyde de carbone , le qua r t des g lobules rouges du 
sang se combine avec ce gaz. 

1 4 

L'eau de mer pulvérisée. 

Le professeur Mantegazza a p u b l i é , en 1878, un tra
vail in té ressan t sur l'usage tfiérapeutique de l'eau de 

mer pulvérisée. 

L' inha la t ion de l 'eau de m e r se p r a t i q u e , depuis 1877, 
dans l ' é tabl issement des ba ins de m e r à R i m i n i . P lus de 
vingt pe r sonnes peuvent y resp i re r à la fois l 'eau de mer, 
qu i a été rédu i te en pouss iè re au moyen de l 'a ir com
p r i m é par une mach ine à vapeur . 

Les propor t ions de l 'eau et de l 'air é tan t b ien réglées 
et la press ion étant cons tan te , on opère le mé lange de l'air 
et do l 'eau, et u n brou i l l a rd épais se p r o d u i t , q u i inter
cepte la vue à que lques mè t r e s de d i s tance . Ce brouil lard, 
malgré son in tens i t é , h u m e c t e à pe ine les vê tements des 
malades soumis au t r a i t emen t . M . Mantegazza n ' a jamais 
fait por te r aux malades u n vê tement impe rméab le pen
dant les inhala t ions ; car u n vê tement i m p e r m é a b l e trou
ble les fonctions de la peau , en empêchan t l 'évaporation de 
la sueu r . Lise contente de faire envelopper le corps et la 
tête d ' u n d r a p de l i t . 

P e n d a n t q u e les malades se t rouvent dans la salle do 
pulvér i sa t ion , on leur conseille d é p a r i e r et de chanter, si 
leur santé le p e r m e t . Les mouvemen t s des organes de la 
voix facilitent l ' absorpt ion de l 'eau de mer , et ajoutent au 
t ra i t ement topique les bons effets d 'une active gymnast i 
que resp i ra to i re . Une d e m i - h e u r e d ' inha la t ion suffit pour 
commence r ; p lu s tard on peu t r e s t e r u n e heure chaque 
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jour. Un t ra i tement da t ren te ou quaran te séances suffit 
généralement. 

Les premiers effets i m m é d i a t s de la resp i ra t ion de l 'eau 
de mer pulvérisée sont u n e excitation agréab le , qui r a 
mène la gaîté et ravive l ' appét i t . Ces b o n s résul ta ts s 'ob
servent également s u r les pe r sonnes b ien por tan tes et sur 
les malades. « Tout le m o n d e , di t M . Mantegazza , peu t avoir 
éprouvé le même effet, soit en res tan t que lque t emps au
près d'une grande cascade aux p ieds des Alpes , soit encore 
en su tenant à la p roue d 'une b a r q u e lo r squ 'une fraîche 
trise marine pousse sur le visage la vivifiante pouss iè re 
aqueuse enlevée à l a c r ó t e des v a g u e s . » 

La pulvérisation de l 'eau est , su ivant cet au t eu r , u n e 
source très r iche d 'ozone. On voulu expl iquer l 'action 
exhilarante qu 'on éprouve dans les chambres de pu lvé r i 
sation d'eau de m e r p a r l 'excitat ion causée par l 'ozone, 
qui n'est, on le sait , q u ' u n e forme p l u s active de l'oxy
gène. M. Mantegazza croit q u e l 'on doit p lu tô t expliquer 
cet effet de gaîté pa r le contact des par t icu les d 'eau salée 
avec la t rame du réseau nerveux qui se t rouve dans le 
tissu pulmonaire . Le sel m a r i n , su ivant lui , est u n s t imu
lant des t i ssus , de sor te que , p a r l ' inhala t ion de l 'eau de 
mer, on donne, pour a insi d i re , un ba in excitant aux nerfs 
de l'appareil p u l m o n a i r e . 

Les effets ind i rec t s e t consécutifs de ce t r a i t emen t sont 
une nutri t ion mei l l eu re , u n e augmen ta t ion de poids et 
une amélioration no tab le des symptômes des malad ies 
chroniques du larynx, des b ronches et du p o u m o n . 

Nous croyons u t i le d 'appeler su r cette nouvelle médi 
cation l 'examen et le contrôle des médec ins des s tat ions 
maritimes de la Méd i t e r r anée . L e p r o m o t e u r de ce nou
veau mode d ' admin i s t r a t ion de l 'eau de m e r occupe dans 
la science u n r a n g t rop honorab le p o u r qu 'on ne le consi
dère pas comme d igne d 'ê t re p r i s en sér ieuse cons i 
dération. 
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AGRICULTURE 

1 

Marche envahissante du phylloxéra. — Situation en 1878. — Les 
remèdes au mal : Submersion et insecticides. — Le sulfure de 
carbone, son efficacité reconnue. — Fabrication en grand du sulfure 
de carbone dans les ateliers de Marseille, s o u s la direction de la 
Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. 
— Instruction publiée par la Compagnie du chemin de fer de Paris 
à Lyon et à la Méditerranée pour l'usage du sulfure de carbone. — 
Les vignes américaines. — Études de M. C Planchon sur les divers 
plants américains. — Mesures administratives pour combattre le 
phylloxéra. — Arrêtés publiés en décembre 1878 par le Minisire 
de l'agriculture et d u commerce relativement à la destruction du 
phylloxéra. 

L o r s q u e dans la 20" année de ce recuei l ( 1 8 7 6 ) , dans 
u n art icle in t i tu lé Le De profundis de la vigne, nous 
avons je té le cri d ' a l a rme et p réd i t la des t ruc t ion dans un 
t emps donné , de la vigne en F r a n c e et en Europe , on 
nous a appelé p r o p h è t e de m a l h e u r . On peut voir, dès 
au jourd 'hu i , si nos prév is ions étaient j u s t e s . Malgré tous 
les r emèdes p roposés , essayés, employés , le terrible 
hémip tè re a cont inué sa marche envah i ssan te . La tâche 
s in is t re a g r a n d i ; elle s'est amplifiée démesurément ; elle 
a fini par former u n l inceul funèbre , qu i a couvert d'im
menses é tendues de v ignobles . L e mid i de la France 
n 'é ta i t qu ' en par t ie a t te in t p a r le phyl loxéra en 1875 ; 
au jourd 'hu i , sauf le ter r i to i re à l 'ouest de Béziers et de 
N a r b o n n e , tout le mid i est ravagé . Le Var , les Bou-
ches -du-Rhône , les Alpes -Mar i t imes , l 'Héraul t , le Gard, 
une par t ie de l 'Aude, ont ar raché l eu r s v ignes , et des 
propr ié ta i res qu i récol taient 5 0 0 m u i d s de vin par an, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n'ont pas un raisin à m a n g e r . L a B o u r g o g n e est a t te in te , 
la Savoie infectée, le Bordela is cont inue de se déba t t re 
en vain contre u n ma i qu i ne fait q u e s ' é tendre . Les Cha-
rentes sont depuis l ong t emps envahies , et les sources de 
leurs eaux-de-vie s u p p r i m é e s . Les v ignobles de l ' I nd re 
sont atteints, ceux de l 'Aube b ien malades et la Nièvre 
est menacée. I l n 'y a pas j u s q u ' à F o n t a i n e b l e a u , en 
Seine-et-Marne, qu i ne conçoive des i n q u i é t u d e s . 

Quant à l ' é t ranger , la Suisse ne peu t p l u s se d i s s imule r 
les périls qu 'el le cour t , et l 'E spagne a vu avec t e r r eu r l ' ap 
parition du te r r ib le puceron dans les v ignobles de 
Malaga. 

Bref, il serait p lus court de d i re où n 'es t pas le p h y l 
loxéra que de rechercher les l ieux qu ' i l occupe. Les vins , 
qui rapportaient au b u d g e t français u n revenu annue l de 
300 millions, qu i figuraient p o u r 2 mi l l i a rds dans la for
tune générale de la F r a n c e , q u i formaient u n é lément 
important du trafic des chemins de fer , p o u r un g r a n d 
nombre de nos dépa r t emen t s , sont menacés de d i spa
raître, et avec eux cette vivacité, cet enjouement que leur 
usage donne au caractère na t iona l . 

Le président de la Chambre de commerce de Bordeaux , 
dans un discours adressé au Min i s t r e des travaux pub l ics 
en visite à Bordeaux , au mois de sep tembre 1 8 7 8 , disai t : 
« Actuellement 2 5 0 0 0 0 hec tares de v ignes sont dé t ru i t s , 
et 25 000 au t res g ravement a t te in t s . C'est p o u r la F rance 
une perte de p l u s de deux mi l l i a rds ; c'est la ru ine p o u r 
les populations p lu s pa r t i cu l i è remen t in té ressées , et le 
fléau poursui t sa marche dévasta t r ice . » 

La Commission supé r i eu re d u phyl loxéra , ins t i tuée par 
la loi du 15 ju i l le t 1 8 7 8 , s 'est r éun i e à P a r i s le 2 1 novembre 
1878. Sa session a été close le 26 n o v e m b r e . 

Le Journal officiel, en r endan t compte des t ravaux de 
cette Commission, disai t : 

<t En ouvrant la séance, M. Teisserenc de Bort a rappelé la 
gravité de la situation de la viticulture. Le phylloxéra avance 
toujours, et ses progrès pendant l'année courante ont été con-
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sidércibles. Au commencement de 1877, 28 départements 
étaient seuls envahis; aujourd'hui, le nombre des départe
ments atteints est de 39. 

« Les nouveaux départements frappés sont, par ordre de 
date : le Loir-et-Cher, la Haute-Garonne, le Gers, la Gorrèze 
en 1877 ; l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Loire, la 
Vienne, l'Indre, la Côte-d'Or et la Savoie dans le courant de 
1878. Sur 2 583 000 hectares dont se composait la superficie 
des vignobles français, un cinquième est entièrement perdu ; 
un second cinquième, soumis aux étreintes du fléau, menace 
d'avoir le même sort si des mesures efficaces ne parviennent 
pas à atténuer le fléau. » 

Fau t - i l cependant s ' abandonner à u n complet découra
gement et n e r ien faire, ou faut-il l u t t e r encore? Notre 
avis est qu ' i l faut l u t t e r , qu ' i l faut combat t re pro ans et 
focis. 

Sous le rappor t des procédés de défense agricole, la 
quest ion en est toujours au m ê m e po in t qu ' i l y a quatre 
ans . Deux systèmes sont en possess ion d 'une efficacité 
certaine : la submers ion des v ignes , préconisée par 
M . Louis Faucon , de Graveson (Bouches-du-Rhône) , — 
si ma l récompensé , d i sons - le en pa s san t , à l'Exposition 
universel le , — et le sulfure do carbone employé comme 
insect ic ide. 

I l n 'y a r i en à ajouter p o u r la connaissance du procédé 
de la s u b m e r s i o n des v ignes . P a r t o u t où l 'on peut noyer 
les ceps pendan t l 'hiver, c ' e s t -à -d i re dans les vignobles 
de p la ine pa rcourus pa r u n cours d 'eau, on a sous la 
main le r emède , et le remède cer ta in . Noyé pendant deux 
mois sous la terre recouverte d 'eau , le phylloxéra est tué. 
M a l h e u r e u s e m e n t le cas est r a r e , et à moins d ' imiter quel
ques ag r i cu l t eu r s de no t re connaissance qu i ont acquis des 
terres au bord des r ivières tout exprès pour les planter en 
v ignes et pouvoir les i nonde r à vo lon té , on ne peut que 
regre t te r que les lois de la pesan teu r soient le Seul 
obstacle que la n a t u r e oppose à cette méthode . 

Mais i l est u n e maniè re d 'a l ler , d a n s cette question, 
contre les lois de la pe san t eu r . H sera i t poss ib le , en toute 
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localité, d 'opérer la s u b m e r s i o n des v ignes comme moyen 
de tuer le phyl loxéra . Ce moyen sera i t la création d u canal 
du Rhône, étudié p a r M . Ar i s t ide D u m o n t , et qu i a été 
reconnu en 1878 d 'u t i l i t é p u b l i q u e , a insi que n o u s l ' a 
vons dit dans u n au t re chap i t re de ce vo lume . Ce canal , 
qui, emprun tan t les eaux d u R h ô n e , vers les h a u t e u r s de 
Saint-Etienne, a r rosera i t u n e é tendue considérable des 
plaines d u M i d i et i r a i t se déverser à la m e r , non loin de 
Montpellier, serait le sa lu t des popu la t ions mér id iona le s . 
11 est donc vivement à dés i rer que le gouve rnemen t , com
prenant les beso ins d ' une popu la t ion en t i è r emen t ru inée 
depuis cinq à six a n s , la dote du seul moyen qu i lui res te 
d'échapper à ses souffrances. 

Si le canal d u Rhône- n e devait pas d 'a i l leurs faire 
renaître la c u l t u r e . d e la v i g n e , a u j o u r d ' h u i anéant ie su r 
ce parcours, i l servirai t à créer des pra i r ies artificielles. 
Il permettrait de fonder l ' i ndus t r i e agricole des p â t u 
rages et de l 'élevage des an imaux , et r e n d r a i t , de cette 
manière, la p rospér i t é à des rég ions dévastées . C'est ce 
qui arriva au P i é m o n t , i l y a t ren te a n s , alors q u ' u n 
ingénieur i ta l ien , l ' i l lus t re Pa lcoccapa , décida le g o u 
vernement sarde à exécuter le magnif ique réseau de 
canaux qui r end i t aux p la ines du P i é m o n t la vie et la 
prospérité. 

Donc, faisons des vœux p o u r que la ques t ion du canal 
du Rhône entre dans la voie de la réa l i sa t ion . 

Mille et u n insect ic ides ont été essayés depuis que lques 
années contre le phyl loxéra . Ma i s u n seu l , si l 'on en 
excepte le sulfocarbonate de potasse , para î t devoir j o u i r 
d'un pouvoir de des t ruc t ion absolu à l 'encontre du p h y l 
loxéra. Nous voulons pa r l e r du sulfure de carbone . 

Dans ces dern iè res a n n é e s , les a c a d é m i e s , les socié
tés d 'agriculture et les conseils généraux des dépar te 
ments .se sont appl iqués à l 'envi à chercher et à reconnaî
tre les moyens les p l u s sû r s d ' anéant i r le te r r ib le insecte . 
Il est résulté de cet ensemble d ' é tudes que le sulfure 
do carbone, déversé d a n s les profondeurs du sol , est u n 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyen as su ré de débar rasse r les v ignes de leur ennemi. 
L a Compagn ie du cbemin de fer de Pa r i s à Lyon et à 

la M é d i t e r r a n é e a p r i s une généreuse et impor tan te ini
t ia t ive, en faisant exécuter à ses frais u n vaste ensemble 
d 'expériences, tant sur l ' agent insect ic ide à adopter que 
su r le mei l leur mode d ' admin is t ra t ion du sulfure de car
bone . 

L a Compagnie du chemin de fer de P a r i s à Lyon et à 
la Méd i t e r r anée a organisé aux environs de Marsei l le des 
atel iers et labora to i res de p rodu i t s ch imiques , où Ton 
fabrique en g rand le sulfure de carbone, et elle a réussi 
à r end re cet te fabricat ion assez économique pour que 
l ' agr icu l ture pu i s se faire u n l a rge emploi de ce liquide. 

Les appl ica t ions du sulfure de carbone aux vignes 
phylloxérées faites pendan t la campagne de 1877, sous la 
direct ion de la Compagnie de Pa r i s -Lyon-Médi te r ranée , 
ont donné des résu l ta t s qu i ne pe rme t t en t d'élever aucun 
doute su r l'efficacité de cet insect ic ide. 

Ces résu l ta t s démon t r en t , en ou t r e , qu 'avec quelques 
soins et u n p e u do p rudence l ' emploi d u sulfure de car
bone est sans danger , et que les frais qu ' i l entraîne ne 
dépassen t pas les l imi tes imposées par la p ra t ique . 

L e s v i t icul teurs qu i ont expér imenté ce produi t s'en 
m o n t r e n t satisfai ts . P a r t o u t où les circonstances ont été 
favorables, les v ignobles se sont r égéné ré s avec une rapi
di té r e m a r q u a b l e . 

Au jourd 'hu i la Compagnie dél ivre , à u n prix très-
mod ique , des bar i l s de sulfure do carbone pour le traite
m e n t de la malad ie d e l à v igne , et afin de vulgar iser l'em
ploi de ce précieux insect ic ide, elle a fait paraî tre , en 
1878, des Instructions pour le traitement des vignespar 

le sulfure de carbone1. Dans cette courte et substantielle 
b rochu re , les v i t icul teurs sont mis au fait des différentes 
p récau t ions dont i l i m p o r t e do s ' en toure r pour faire la 
me i l l eu re et la p lu s efficace a d m i n i s t r a t i o n du sulfure de 

1 . Imprimerie administrative de Paul Dupont. 
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carhone, comme aussi p o u r se me t t r e à l 'abr i des i n c o n 
vénients ou des dangers auxquels peu t exposer le m a n i e -
mentde ce l i q u i d e . E n suivant ces//ns£rMcrronsonest assuré 
de réussir dans toute tenta t ive de t ra i tement curatif ou 
préventif des vignes phyl loxéréos . 

Un tableau colorié, ou p lu tô t u n at las exécuté avec u n 
soin minutieux, donne les détai ls des d isposi t ions à donner 
aux trous d ' injection, selon l ' é tendue de la v igne , la 
nature p lus ou mo ins r é s i s t an te du sol et le degré du 
mal, le tout résu l tan t , non de prévis ions théor iques , mais 
d'opérations ayant été exécutées et suivies de s u c 
cès dans les vignobles dont les s i tua t ions préc ises sont 
citées. On a vu r a r e m e n t des opéra t ions agr icoles p r é 
sentées avec cette r i g u e u r scientif ique. On voit que 
la main d ' ingénieurs et de savants a i m p r i m é là son 
cachet. 

Pour donner u n e idée de ce t ravai l , et en m ê m e t emps 
pour faire connaî t re à nos lec teurs l 'état ac tuel de la q u e s 
tion du t ra i tement du phyl loxéra de la v igne , nous 
extrairons des Instructions qui nous occupent , les pages 
qui résument le mode p ra t i que d 'emploi du sulfure de 
carbone. 

« Deux opérations seulement, disent les Instructions, s'im
posent aux viticulteurs : 

1° Il est nécessaire de détruire les petits phylloxéras hiber
nants qui, établis sur les racines, perpétuent d'une année à 
l'autre les colonies souterraines. 

2° Il convient d'arrêter la multiplication des insectes de 
nouvelle génération qui, dans la seconde moitié du mois de 
mai, descendent des tiges sur les racines et viennent occa
sionner de nouvelles taches. 

Il faut recommander deux traitements : le premier dans le 
courant de l'hiver ou au début du printemps ; le second du
rant la dernière semaine de mai et pendant le mois de juin. 
11 est bien entendu que ce dernier peut être au besoin conti
nué en é té jusqu 'à l'époque où la résistance du sol arrête les 
opérations. 

Quant aux premières applications, il semble bon de ne pas 
les effectuer au moment même où la vigne, entrant en végé-
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t a t i o n , p o u r r a i t Êt re g ê n é e p a r les v a p e u r s d e sulfura de 
c a r b o n e . 

Ces t r a i t e m e n t s , p o u r ê t r e c o m p l e t s , d o i v e n t ê t re à doses 
r é i t é r é e s , c ' e s t -à -d i re c o m p r e n d r e c h a c u n d e u x inject ions suc
ces s ives , à s ix j o u r s d ' i n t e r v a l l e e n h i v e r , à q u a t r e jours 
d ' i n t e r v a l l e s e u l e m e n t a u p r i n t e m p s . 

D a n s c h a q u e o p é r a t i o n on n ' i n j e c t e r a q u e 15 grammes 
e n v i r o n d e s u l f u r e d e c a r b o n e p a r m è t r e c a r r é . 

E n a p p l i q u a n t a ins i en d e u x fois u n e dose d e 30 grammes 
d e s u l f u r e de c a r b o n e , on o b t i e n d r a u n effet insect ic ide bien 
p l u s complo t q u ' e n in j ec t an t la m ê m e dose en u n e seule opé
r a t i o n . 

La m é t h o d e d e la r é i t é r a t i o n r é a l i s e u n e v é r i t a b l e économie 
de s u l f u r e , d o n t on p e u t f ac i l emen t se r e n d r e c o m p t e , si l'on 
c o n s i d è r e q u e le t r a i t e m e n t m a x i m u m n e néces s i t e que l 'em
ploi a n n u e l d e 60 g r a m m e s de s u l f u r e p a r m è t r e c a r r é , tandis 
q u e l e s q u a t r e o p é r a t i o n s d i s j o i n t e s e n t r a î n a i e n t u n e dépense 
de 80 à 100 g r a m m e s , s a n s p r o d u i r e des effets auss i complets . 
C e t t e m é t h o d e n o u v e l l e n ' e s t p a s u n i q u e m e n t basée su r des 
e x p é r i e n c e s de l a b o r a t o i r e , e l le s ' a p p u i e é g a l e m e n t s u r des 
t r a v a u x de g r a n d e c u l t u r e . 

Le t r a i t e m e n t m a x i m u m s ' a p p l i q u e p l u s spéc i a l emen t aux 
v i g n o b l e s d a n s l e s q u e l s on se p r o p o s e la d e s t r u c t i o n aussi 
c o m p l è t e q u e p o s s i b l e d u p a r a s i t e . Les v i t i c u l t e u r s compren
d r o n t qu ' i l l e u r e s t facile de c o m b i n e r d e s t r a i t e m e n t s moyens 
c o r r e s p o n d a n t a u x d i v e r s e s e x i g e n c e s de la p r a t i q u e . 

I ls o b t i e n d r o n t dos r é s u l t a t s Sa t i s fa i san ts avec un t ra i te 
m e n t r é i t é r é d ' h i v e r , su iv i d ' u n e a p p l i c a t i o n s i m p l e faite en 
j u i n à r a i s o n de 25 g r a m m e s p a r m è t r e c a r r é . 

O n p e u t e n c o r e se b o r n e r , en h i v e r c o m m e en j u i n , à faire 
des a p p l i c a t i o n s r é i t é r é e s d a n s l e s t a c h e s e t u n . seu l t ra i te 
m e n t d a n s les p a r t i e s e n v a h i e s d o p u i s p e u . 

D a n s t o u s l e s cas , l o r s q u ' o n o p é r e r a a u p r i n t e m p s , il sera 
b o n de c o m m e n c e r p a r le c e n t r e des t a c h e s , afin que si l'on 
e s t a r r ê t é p a r l a s é c h e r e s s e , l es p a r t i e s l e s p l u s phyl loxêrées 
n e r e s t e n t p a s s a n s t r a i t e m e n t . 

I l es t r e c o n n u qu ' i l suffit d ' a p p l i q u e r a u x v i g n e s phyl
l o x ê r é e s d e s dose s c o n v e n a b l e s d e su l fu re d e c a r b o n e pour 
v o i r b i e n t ô t la v é g é t a t i o n r e p r e n d r e d e la v i g u e u r . Dès que 
l e n o m b r e des p u c e r o n s s o u t e r r a i n s es t s e n s i b l e m e n t dimi
n u é , les r a c i n e s p r o d u i s e n t de n o u v e l l e s f ibr i l les , d o n t les 
f o n c t i o n s f o u r n i s s e n t b i e n t ô t à la p l a n t e d e s é l émen t s de 
"Répara t ion . 
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On comprend que ce phénomène sera plus ou moins rapide, 
suivant l'état physiologique des souches et qu'il se montrera 
toujours en rapport direct avec l'effet du sulfure sur les para
sites. 

Les traitements indiqués plus haut sont assurément de na
tura à contenir et même à annihiler l'action de ces pucerons, 
en décimant leurs colonies ; mais leurs résultats seront bien 
plus complets si l'un fait intervenir une fumure appropriée. 

On a pu assister, dans l'un des champs d'expériences de la 
Compagnie, au Cap Pinède (Marseille), à la régénération 
rapide de vieilles vignes ne produisant déjà plus de récoltes 
depuis plusieurs années et qui, sous l'influence du sulfure de 
carbone et d'un engrais a l a fois azoté et potassique, ont dé 
veloppé de superbes rameaux et donné de nouveau des fruits, 
dès la première année du traitement. Il conviendrait d'ajouter 
aux engrais azotés ordinaires un sel de potasse, tel que le 
chlorure de potassium du commerce. 

La dose à employer pour chaque cep est d'environ 20gram
mes, de sorte que 1 kilogramme doit suffire pour 50 cep3. 

Le chlorure de potassium doit être mêlé avec un engrais, 
ou, a défaut d'engrais, avec uno certaine quantité do terre, 
et être appliqué autour du pied de la vigne. 

11 peut y avoir avantage, dans certains cas, a recourir à des 
engrais chimiques contenant de l'azote, de l'acide phospho-
rique, et du chlorure de potassium. » 

Il faudrait r ep rodu i r e toute la b rochure p o u r faire 
comprendre l 'u t i l i té p r a t i que de ces Instructions. Ce q u e 
nous en avons dit suffit pour faire apprécier l ' impor tance 
du service que r end à l ' ag r i cu l t u r e , si g ravement menacée 
dans tous les pays de l ' E u r o p e , la Compagn ie qu i a p r o 
voqué ces impor t an t e s recherches . 

Après la s u b m e r s i o n et les insect ic ides , u n t ro i s ième 
système s'est fait j o u r . C'est la subs t i t u t i on de p l an t s 
nouveaux, que l 'on croit i na t t aquab les p a r le phyl loxéra , 
aux p lants ac tue l lement u s i t é s . Ces p l an t s nouveaux son t 
d'origine amér ica ine , et l 'on se flatte que le p l u s g r a n d 
nombre peu t rés is ter aux a t t aques du phyl loxéra . E n ce 
moment b e a u c o u p de g r a n d s propr ié ta i res de l 'Hérau l t 
et du Gard essayent de recons t i tuer l eu r s v ignobles d é 
t ru i t s en p l a n t a n t des v ignes amér i ca ines . 
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L a ques t ion de réuss i t e est toutefois bien, indécise en
core. L e s v ignes amér ica ines rés i s te ront -e l les complète
men t à l ' insecte des t ruc teur ? Cont inuer la cu l ture de la 
v igne avec des p lan t s que lconques , n 'es t -ce pas accli
m a t e r à tout j a m a i s le phyl loxéra dans le pays? Le raisin 
et le vin de ces cépages pou r ron t - i l s être adoptés par le 
consommateur , avec le goût âpre du ra is in et l 'étrange 
bouque t du vin q u i en p rov i en t ? Ne se f iat te- t-on pas 
d ' un vain espoi r en se proposant de greffer p lus tard sur 
les v ignes amér ica ines les anciens p l a n t s ? Tel les sont les 
difficultés que soulève la ques t ion des v ignes américaines, 
difficultés qu i no peuven t recovoir l eu r solut ion que du 
t emps et de la p r a t i que à veni r . 

L a valeur et l 'u t i l i té des v ignes amér ica ines étant le 
vér i table p r o b l è m e viticole du m o m e n t , nos lecteurs 
nous s au ron t peu t -ê t r e gré de l eu r faire connaître un 
travail spécial , é m a n a n t d 'un savant bo tan is te , M . G. 
P l anchon , professeur à l 'École de pha rmac i e de Pa r i s . 
N o u s al lons donc r appor t e r tex tue l lement le travail 
de M . G. P l a n c h o n s u r l'Introduction des vignes amé
ricaines dans le midi de la France. 

« Pendant un séjour dans le Midi, j 'a i pu suivre de près, dit 
M. G. Planchon, les essais d'introduction des vignes améri
caines destinées k reconstituer nos vignobles français; et les 
faits que j 'a i vus par moi-même, et dont je puis absolument 
garantir l'exactitude, m'ont paru assez curieux et assez inté
ressants pour mériter d'être signalés ici. 

« C'est dans le vaste domaine du Vivier pouvant produire, 
au moment de l'invasion du phylloxéra, près de 1200 muids 
(soit 8400 hectolitres) de vin, que j 'a i eu l'occasion de voir 
ces intéressantes expériences. M. Pagêzy, sénateur de l'Hérault, 
qui en est le propriétaire, a vu ses récoltes disparaître abso
lument, au point d'avoir à peine quelques grappes de raisin à 
manger. 11 nes'est pas découragé pour cela, et, se mettant hardi
ment à l 'œuvre, il a déjàplantê en espèces américaines 12 hectares 
de ter ra in: de nombreux sarments sont préparés pour prendre 
possession l'année prochaine d'un espace au moins égal. Il 
s'agit, on le voit, non point d'un simple essai, mais d'une 
véritable culture, entreprise sur une vaste échelle. 
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i Disons d'abord un mot des vignes elles-mêmes. Elles appar
tiennent toutes à des types différents de notre vigne indigène 
(Vitis vinìfera). Ce sont des espèces parfaitement distinctes, 
originaires du sol américain, et dont les nombreuses variétés 
peuvent se grouper, d'après les botanistes, de la manière sui
vante : 

« 1 " espèce. — Vitis labrusca L. Feuilles revêtues en des
sous d'un duvet se r ré ; gros grains a pulpe peu fondante, à 
goût foxé, c'est-à-dire rappelant un peu la saveur de cassis 
ou de framboise. 

a La variété de ce type qu'on cultive surtout est le Concord. 
L'Isabelle, qui s'y rattache aussi, et qui est depuis long

temps connue en Europe, n'a pas une résistance assez marquée 
au phylloxéra pour qu'on la recommande dans les cultures. 

«2 eespèce.— Vitis seslivalis Michx. Feuilles entières ou plus 
souvent lobées, épaisses, les adultes portant sur les nervures 
et les veinules de la face inférieure un duvet floconneux. 
Grains à pulpe fondante, acidule, non foxée. 

« De nombreuses variétés de ce type sont introduites dans 
nos cultures; ce sont les Cuningliam, Cynthiana, Herbemont, 
Jacquez, Rulander, etc. 

o 3° espèce. — Vitis cordifolia Torrey et Gray et sa variété 
riparia (Vitis riparia Michx). Feuilles membraneuses, 
glabres, ou à pubescence peu abondante. Grains petits et à 
pulpe fondante, souvent acidulés, rarement foxés. 

« Les variétés principales sont le Clinton et le Taylor. 
« Nous ne parlons ici, bien entendu, que des variétés in t ro 

duites dans nos pays. D'autres espèces existent en Amérique, 
que, pour diverses raisons, on n'a pas cherché à cultiver en 
France. Une des plus curieuses est certainement le Vitis 
rotundifolia Michx., dont la principale variété porte le nom 
de Scuppernang. Elle est reconnaissablg à première vue par 
son bois à ècorce non striée et adhérente, et par son raisin 
dont les grains, en petit nombre, semblables à de petites 
prunes, se détachent un à un de la grappe et tombent à terre, 
où ils sont récoltés. La plante n'est pas du tout attaquée par 
le phylloxéra, et serait par suite un excellent porte-greffe; 
mais la nature de son bois, extrêmement dur, a opposé à 
l'opération du greffage des obstacles qu'on n'a pu vaincre 
jusqu'ici. 

« Toutes les autres espèces portent le phylloxéra sur leurs 
racines; mais les variétés que nous avons énumérées plus 
haut y résistent parfaitement. Le fait est établi par une longue 
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e x p é r i e n c e p o u r les c u l t u r e s a m é r i c a i n e s ; e t à la su i t e de la 
m i s s i o n d o n t il ava i t é té c h a r g é en 1873 , m o n f rère , M. J . E , 
P l a n c h o n , l ' ava i t p a r f a i t e m e n t c o n s t a t é e t fai t conna î t r e aux 
v i t i c u l t e u r s e u r o p é e n s . O n p o u v a i t s e u l e m e n t sa d e m a n d e r si 
c e t t e r é s i s t a n c e se m a i n t i e n d r a i t d a n s les c o n d i t i o n s nouvelles 
où ces v i g n e s s e r a i e n t p l acées d a n s n o s r é g i o n s . A prior i , 
t o u t le faisai t e s p é r e r . Voici les fai ts q u i , a p r è s expérience, 
m e s e m b l e n t m e t t r e la q u e s t i o n h o r s d e d o u t e . 

« C 'es t t o u t d ' a b o r d la v i g u e u r des p l a n t s a m é r i c a i n s , lk 
m ê m e où l e s p l a n t s f r ança i s on t c o m p l è t e m e n t d i spa ru . Le 
fait m ' a p a r u on n e p e u t p l u s d é m o n s t r a t i f en j e t a n t , du haut 
d ' u n e p e t i t e é m i n e n c e , u n coup d'oeil s u r la p l a i n e des envi
r o n s de Viv ie r . Il y a q u e l q u e s a n n é e s , on v o y a i t là de tous 
cô t é s la v e r d u r e de la v i g n e : a c t u e l l e m e n t , t o u t es t en friche, 
e t s u r le t e r r a i n n u on n e vo i t s e d é t a c h e r , p a r l e u r végéta
t ion , q u e les c h a m p s où l e s espèces a m é r i c a i n e s o n t été in t ro 
d u i t e s . E l l e s p o r t e n t b i e n s u r l e u r s r ad i ce l l e s les nodos i tés 
q u i a n n o n c e n t l a p r é s e n c e d u p h y l l o x é r a ; on y voi t les t ra î 
n é e s j a u n â t r e s q u e f o r m e l ' i n sec te l u i - m ê m e , e t cependan t 
e l l es s o n t en p l e i n e s a n t é . L e u r v i g u e u r e s t m ê m e e x t r a o r d i 
n a i r e : l es s a r m e n t s qu ' e l l e s p r o j e t t e n t d a n s t o u s les sens , 
a t t e i g n e n t , en q u e l q u e s m o i s , h à 5 m è t r e s d e l o n g . J 'a i vu 
m e s u r e r u n p i e d de t r o i s a n s ; il c o u v r e u n e superf ic ie de 
25 p a s de t o u r . 

« T o u t à cô té , l e s é c h a n t i l l o n s d e v i g n e f r ança i se , qu 'on a 
l a i s s é s c o m m e t é m o i n s , s o n t m o r t s ou e n t r a i n de m o u r i r . 
L e u r s feui l les j a u n i s s e n t , l e u r s r a c i n e s t e n d e n t de p l u s en p lus 
a p o u r r i r . U n e v i g n e , vo i s ine d u Viv ie r , d a n s la c o m m u n e do 
T e y r a n , m o n t r e le fait d ' u n e m a n i è r e b i e n s ens ib l e : on y a 
p l a n t é a l t e r n a t i v e m e n t d e s r a n g é e s de v i g n e s a m é r i c a i n e s et 
d e s r a n g é e s de v i g n e s f r a n ç a i s e s : l e s p r e m i è r e s son t pleines 
d e vie ; l es a u t r e s d é p é r i s s e n t e t n ' e x i s t e r o n t p l u s d a n s q u e l q u e s 
a n n é e s . 

« Mais voici le fait q u i m e p a r a i t le p l u s c o n c l u a n t . Lor s 
q u ' o n a a p p o r t é d e s s a r m e n t s a m é r i c a i n s e n E u r o p e , la p réoc
c u p a t i o n des a g r i c u l t e u r s a é té de l e s m u l t i p l i e r , e t p o u r cela 
o n a u t i l i s é ce q u i p o u v a i t r e s t e r de v i g u e u r a u x v i g n e s du 
p a y s . On a greffé ces s a r m e n t s s u r v i g n e f r ança i se d a n s des 
c o n d i t i o n s t e l l e s , q u e le cep a m é r i c a i n a p u p o u s s e r des rac ines . 
A c t u e l l e m e n t , u n m ê m e p i e d de v i g n e p o r t e d o n c les rac ines 
de l a v i g n e f r ança i se p r i m i t i v e e t les r a c i n e s d u cep é t r a n g e r . 
T o u t e s ces r a c i n e s son t m ê l é e s e n s e m b l e , p lacées exac t emen t 
d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s . O r , t a n d i s q u e les u n e s r e s t e n t 
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parfai tement s a i n e s , les a u t r e s se flétrissent, se p o u r r i s s e n t , 
et le pied m ê m e n e v i v r a p l u s b i e n t ô t q u e p a r les f ibres r a d i 
cales qui se r a t t a c h e n t à la s o u c h e e x o t i q u e . N 'y a- t - i l p a s 
une d é m o n s t r a t i o n p é r e m p t o i r e e t p l u s q u ' u n e p r o m e s s e d u 
succès qui a t t e n d les n o u v e l l e s c u l t u r e s ? 

« C o m m e n t s ' exp l ique r la m a n i è r e si [différente d o n t se c o n 
duisent nos v i g n e s f r ança i se s e t la p l u p a r t des v a r i é t é s d 'Amé
rique, l o r s q u ' e l l e s s o n t a t t a q u é e s p a r le p h y l l o x é r a ? U n e 
observation u n p e u a t t e n t i v e p e r m e t de s 'en r e n d r e c o m p t e . 
La piqûre de l ' i n sec te a m è n e d a n s les d e u x cas des n o d o s i t é s 
qui se déve loppen t s u r les p a r t i e s les p l u s t e n d r e s des r a d i 
celles. Mais d a n s n o s v i g n e s f r ança i ses l ' a l t é r a t i o n des t i s s u s 
est profonde : e l le a t t e i n t j u s q u ' a u c œ u r m ê m e de la p e t i t e 
racine : la t u b é r o s i l é p o u r r i t , e t les r ad i ce l l e s s ' a r r ê t e n t d a n s 
leur d é v e l o p p e m e n t , e n t r a î n a n t , p a r ce fait, la d i s p a r i t i o n de 
la. plante. D a n s les v a r i é t é s r é s i s t a n t e s , a u c o n t r a i r e , l ' a l t é r a 
tion est superficielle ; l a r ad ice l l e c o n t i n u e à p o u s s e r à t r a v e r s 
le renflement a n o r m a l , e t la v é g é t a t i o n n ' e s t n u l l e m e n t a r r ê t é e . 
Aussi voi t -on s u r c e r t a i n e s fibres r ad i ca l e s les t i s s u s a l t é r é s se 
détacher du meditullium r e s t é s a i n , c o m m e u n e b a g u e se 
détache du d o i g t q u i la p o r t e . Ainsi s ' exp l ique t o u t n a t u r e l l e 
ment cet te r é s i s t a n c e d e s c é p a g e s a m é r i c a i n s , si s u r p r e n a n t e 
au p remie r a b o r d . 

« Les nouve l l e s v i g n e s u n e fois é t ab l i e s , q u ' e n f e r a - t - o n ? L a 
réponse a ce t t e q u e s t i o n es t différente s u i v a n t les v a r i é t é s 
auxquelles on a affaire. 

ci Beaucoup de ces v a r i é t é s a m é r i c a i n e s d o n n e n t d e s r a i s i n s 
qu'il sera i t difficile, à cause de l e u r s a v e u r spéc i a l e , d ' u t i l i s e r 
comme r a i s i n s de b o u c h e ou m ê m e p o u r la p r o d u c t i o n d u v i n . 
Il en est c e p e n d a n t q u ' o n p o u r r a e m p l o y e r d i r e c t e m e n t : t e l 
est en t re a u t r e s le Jacquez. Le v i n q u ' o n en a o b t e n u e s t d ' u n e 
magnifique c o u l e u r , si be l l e q u ' o n a pu s 'en s e rv i r c o m m e d e 
l'encre ; il a, en o u t r e , u n e p r o p o r t i o n d 'a lcool q u i d é p a s s e 
celle des v ins les p l u s r i c h e s de la r é g i o n m o n t p e f l i ê r a i n e r 
elle a t te in t en effet 14 p . 100. Il es t év iden t q u e les p r o p r i é 
taires ne n é g l i g e r o n t p o i n t ce t t e v a r i é t é , e t q u ' i l s en é t a b l i r o n t 
dans l e u r s p l a n t a t i o n s u n c e r t a i n n o m b r e de p i e d s p o u r m o n t e r 
leur vin en c o u l e u r e t en a l coo l . 

« Mais la p l u p a r t d e s v a r i é t é s s e r v i r o n t s u r t o u t de p o r t e -
greffes. Des expé r i ences déjà fai tes d a n s ce s e n s p r o m e t t e n t 
d'excellents r é s u l t a t s . J ' a i p u , en o c t o b r e , v o i r a u Viv ier d e s 
sarments d'Aramont, le p l u s r é p a n d u a u x e n v i r o n s d e M o n t 
pellier, greffés s u r des p i eds de Clinton. D e p u i s lo m o i s de 
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m a i , le n o u v e a u s a r m e n t a d o n n é des j e t s de p lu s de quatre 
m è t r e s de l o n g , g a r n i s en o u t r e s u r p r e s q u e t o u t e l eur lon
g u e u r de r a m e a u x l a t é r a u x . C'est u n e v é g é t a t i o n qu'on 
n ' a u r a i t p u o b t e n i r s u r u n e v i g n e f r ança i s e . A u s s i , non-seu le
m e n t n o s s a r m e n t s r é u s s i s s e n t s u r les s o u c h e s amér ica ines , 
m a i s i ls p r e n n e n t u n e v i g u e u r qu ' i l s n ' a u r a i e n t p a s dans 
d ' a u t r e s c i r c o n s t a n c e s . 

« U n e expé r i ence , qu i d a t e de p l u s l o n g t e m p s , a donné à 
M. E r n e s t L e e n h a r d t d e s r é s u l t a t s p lu s c o n c l u a n t s encore . Des 
greffes de d e u x a n s e t d e m i , é t ab l i s s u r p i e d amér i ca in , ont 
fou rn i u n e r éco l t e d ' a r a m o n t . E n m o y e n n e , on a recuei l l i par 
s o u c h e d e u x k i l o g r a m m e s e t d e m i d e r a i s i n s , a y a n t t ou t e s les 
q u a l i t é s de n o t r e v a r i é t é f r ança i se . 

« Ce d e r n i e r r é s u l t a t r é p o n d h. u n e p r é o c c u p a t i o n do que l 
q u e s e s p r i t s un peu t i m o r é s . On s 'es t d e m a n d é en etfet si nos 
espèces t r a n s p o r t é e s s u r d e s s o u c h e s é t r a n g è r e s r e s t e ra ien t 
b ien i d e n t i q u e s à e l l e s - m ê m e s . T h é o r i q u e m e n t , la quest ion 
n ' e s t p a s d o u t e u s e ; m a i s il fa l la i t d i s s i p e r t o u s les dou tes par 
l ' expér ience d i r e c t e . Ce t t e e x p é r i e n c e a é té faite d ' u n e manière 
c o n c l u a n t e , n o n p a s s e u l e m e n t p o u r u n e v a r i é t é par t i cu l iè re , 
c o m m e chez M. E r n e s t L e e n h a r d t , m a i s s u r u n e échel le bien 
p l u s é t e n d u e à l 'Eco le d ' A g r i c u l t u r e de M o n t p e l l i e r . M. le p ro
fe s seu r F o e a b i e n v o u l u n o u s m o n t r e r , d a n s ses pépin iè res , 
des greffes n o m b r e u s e s d u p l u s g r a n d n o m b r e d e nos vignes 
f r ança i ses : c r u s de B o u r g o g n e , d e B o r d e a u x , ou encore des 
v a r i é t é s é t r a n g è r e s , d ' I t a l i e , de Grèce , e t c . Les r a i s i n s ainsi 
o b t e n u s c o n s e r v e n t a b s o l u m e n t l e u r c a r a c t è r e e t l e u r s qual i tés 
de p a r f u m e t d e g o û t . 

« Tels son t les fa i t s , d é b a r r a s s é s a b s o l u m e n t d e t o u t e hypo
t h è s e e t de t o u t e p r é o c c u p a t i o n t h é o r i q u e . I ls s o n t é v i d e m m e n t 
t r è s - e n c o u r a g e a n t s e t . f o n t e s p é r e r l a so lu t i on définitive d'un 
des p r o h l è m e s les p l u s i m p o r t a n t s de l ' a g r i c u l t u r e f rança ise : 
la r e c o n s t i t u t i o n d e n o s v i g n o b l e s . Il r e s t e é v i d e m m e n t encore 
b i e n d e s q u e s t i o n s de dé ta i l à r é s o u d r e . Il f a u d r a , p a r exemple, 
se r e n d r e c o m p t e des c o n d i t i o n s q u i p e u v e n t favor iser ou 
e n t r a v e r la p r o s p é r i t é de t e l l e ou t e l l e v a r i é t é ; a d a p t e r ces 
v a r i é t é s a u x t e r r a i n s qu i l e u r c o n v i e n n e n t ; s u r v e i l l e r de près 
l e s e n n e m i s q u e les espèces n o u v e l l e s p e u v e n t t r o u v e r dan9 
n o s pays , e t c . , e tc . Mais ce s o n t la des q u e s t i o n s r e l a t ivemen t 
s e c o n d a i r e s , q u e le t e m p s et l ' i n t e l l i gence des v i t i cu l t eu r s 
suff i ront c e r t a i n e m e n t à r é s o u d r e . » 

I l n o u s r e s t e à p a r l e r d e s m e s u r e s q u e l ' a d m i n i s t r a -
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lion de notre payB a su p r e n d r e p o u r combat t re le fléau 
qui nous occupe. 

L 'administrat ion, en effet, n ' a r ien nég l igé , depuis t rois 
ans, pour secouer la torpeur des in té ressés et mul t ip l i e r 
les moyens de rés i s tance . P e r s u a d é e que , p o u r avoir r a i 
son d'un fléau si généra l , si envahissan t , ce n 'é ta i t pas t rop 
que de mettre à con t r ibu t ion toutes les forces actives du 
pays, d'associer é t ro i tement la vigi lance de l ' ini t iat ive p r i 
vée et l ' impuls ion de l 'act ion p u b l i q u e , elle a p rovoqué , 
dans tous les dépa r t emen t s viticoles, la fo rmat ion de co
mités de vigilance chargés de survei l ler l 'é tat des v ignes 
de leur circonscription, de provoquer des souscr ip t ions 
publiques, d 'expér imenter les divers modes de t r a i t ement 
qui étaient proposés et do d i r iger les par t i cu l ie r s dans leurs 
investigations et dans leurs efforts. Cinquante-sep t a s so 
ciations semblables existent et fonct ionnent au jourd 'hu i 
et ont reçu de l 'Etat , en 1878, des subvent ions pécunia i res , 
qui se chiffrent, dans l e u r ensemble , pa r 235 000 francs et 
viennent s'ajouter aux con t r ibu t ions des dépa r t emen t s et 
des communes. 

En même t e m p s , des é tudes mé thod iques étaient pour 
suivies à l 'Éco le 'd 'Agr icu l tu re de Montpe l l i e r , pour r e 
connaître la force de rés is tance des divers cépages a m é r i 
cains, préparer des pépin ières de p l a n t s , et comparer e n 
tre elles les mé thodes de t r a i t emen t de la v igne les p l u s 
préconisées. 

Comme il impor ta i t de me t t r e en communica t ion 
continuelle les divers foyers d ' é tude , p o u r faire profiter 
chacun d 'eux 'des observa t ions , des découvertes que l e u r s 
émules auraient p u faire, une publ ica t ion pér iod ique , con
tenant les r appor t s et documen t s émanen t s des comi tés , 
était organisée pa r les soins d u min i s t è re de l ' ag r i cu l 
ture et d is t r ibuée à toutes les pa r t i e s in té ressées . 

Un projet de loi des t iné à codifier les m e s u r e s les p l u s 
propres à ar rê ter les p rogrès du phylloxéra était soumis , 
vers la même époque , à l ' examen du Conseil d 'Éta t , pu i s 
aux délibérat ions des Chambres . L a loi du 15 jui l let 1878 
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q u i en est so r t i e , donne une nouvelle existence à la Com
miss ion supér ieure du phyl loxéra et lu i confère des a t t r i 
bu t i ons impor tan tes . Cette Commission n 'es t p lu s seule
men t chargée de décerner le pr ix de 300 000 francs offert 
à l ' inventeur qu i t rouvera contre le phyl loxéra u n remède 
p ra t ique , efficace,' elle devient, en que lque sor te , le guide 
et le conseil de l ' admin i s t ra t ion , qu i doit la consulter cha
q u e fois q u ' u n point nouveau d 'a t taque du phylloxéra au
r a été découvert dans u n e contrée j u s q u ' a l o r s considérée 
comme indemne , et dans toutes les occasions où une dé
cision impor tan te doit ê t re p r i s e . 

N o u s dis ions, en commençant cet ar t ic le , q u e la Com
miss ion supér ieure d u phyl loxéra s 'est r éun ie à Pa r i s du 
21 au 26 novembre 1878. Cette sess ion a été rempl ie par 
des travaux et dé l ibéra t ions à la su i te desque l s des me
sures énergiques , efficaces, ont été proposées au gouver
nemen t , et b ientôt adoptées . 

E n effet, le 20 décembre 1878, le Journal officiel p u 
bl ia i t une série d 'a r rê tés d u M i n i s t r e de l ' agr icul ture et 
du commerce, conformément aux propos i t ions de la 
Commission supé r i eu re d u phyl loxéra . 

U n premier a r rê té charge les préfe ts de chaque dépar
t ement de faire procéder à des inves t iga t ions dans les v i 
gnobles des locali tés cons idérées comme indemnes jus
qu ' ic i , mais où la p résence d u phyl loxéra serai t soup 
çonnée . 

Ces visites seront confiées à u n comité d 'arrondisse
men t de vigi lance et d 'é tudes , s u r la composi t ion duquel 
le Min i s t re appu ie l onguemen t dans la c i rculaire jointe à 
l ' a r rê té . Cette Commiss ion , dont le n o m b r e des membres 
n e devra pas ê t re infér ieur à 10, n i supé r i eu r à 15, sera 
composée de l ' i ngén ieu r des pon t s et chaussées , de l 'a-
gent-voyer d ' a r rond i s semen t , des professeurs des scien
ces phys iques ou na ture l les du lycée ou d u collège de la 
locali té, des notab i l i tés agr icoles act ives , et enfin de 
toutes les pe r sonnes q u e les préfets j u g e r o n t devoir figu
re r u t i lement d a n s le comi té . 
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Ces c o m m i s s i o n s s o n t déjà e n p a r t i e i n s t a l l é e s . E n 1 8 7 6 , 

en eflet, u n e c i r c u l a i r e d u m i n i s t r e e n avai t h â t é la f o r m a 

tion. A u j o u r d ' h u i l e m i n i s t r e c o n s t a t e q u e l a p l u p a r t ont 

rempli l e u r m i s s i o n a v e c zè le et fort u t i l e m e n t , m a i s q u e 

néanmoins l ' e n s e m b l e d e l e u r s t ravaux s e r a p l u s c o m p l e t 

et les m e s u r e s q u ' e l l e s p r e n d r o n t p l u s r i g o u r e u s e m e n t 

suivies, s i on l e s c o n s t i t u e d ' u n e façon p l u s r é g u l i è r e . 

Tous ces c o m i t é s s e r o n t , à ce t effet, r e l i é s e n t r e e u x par 

un comité c e n t r a l d u d é p a r t e m e n t , q u i t o u s l e s tro i s 

mois devra fa ire u n r a p p o r t a u m i n i s t r e s u r la s i t u a t i o n , 

rendre c o m p t e d e s e s s a i s q u ' i l p o u r s u i t a v e c l e s f o n d s 

mis à sa d i s p o s i t i o n p a r l e s c o n s e i l s g é n é r a u x et l ' a d m i 

nistration, t r a n s m e t t r e l e s i n f o r m a t i o n s qu ' i l a à f o u r n i r , 

et sera c h a r g é en f in d e l ' a p p l i c a t i o n d e s a r r ê t é s re la t i f s à 

la constatat ion d e l ' é ta t d e s v i g n o b l e s s o u p ç o n n é s . 

Le c o m i t é c e n t r a l devra enf in c o m p t e r p a r m i s e s m e m 

bres u n r e p r é s e n t a n t do c h a q u e c o m i t é d ' a r r o n d i s s e 

ment . 

La r e c o n s t i t u t i o n d e c e s c o m i t é s d e v r a ê tre o p é r é e 

dans u n dé la i m a x i m u m d e d e u x m o i s . 

La C o m m i s s i o n s u p é r i e u r e d u p h y l l o x é r a a d r e s s é , a u 

mois de d é c e m b r e 1 8 7 8 , l a carte d e s d é p a r t e m e n t s a t t e i n t s 

par le fléau. Ce s o n t l e s s u i v a n t s : 

Ain : Bourg , Be l l ey , Trévoux. — Basses-Alpes : D igne , 
Castellane, Forcalquier , S i s teron, — Hautes-Alpes ; Gap, 
Embrun. — Alpes-Maritimes : N ice , Grasse. — Ardèche : 
Privas, Largent ière , Tournon. — Aude ; Narbonne . — 
Aveyron : Millau, Saint-Afrique. — Bouches-du-Rhône : 
Marseille, Aix, Ar le s . — Charente : A n g o u l ê m e , Barbézieux, 
Cognac, Confolens , Ruffec. — Charente-Inférieure : La 
Rochelle, Jonzac, Rochefort , Marennes , Sa int -Jean-d'Angély , 
Saintes. — Corrèze : Br ives . — Corse : Ajaccio, Corte. — 
Côte-dOr : Dijon, Beaune . 

Dordogne ; P é r i g u e u x , Bergerac , Nontron , Ribérac, Sarlat . 
— Drame : Valence , Die, Montél imar, N y o n s . — Gard : 
Nîmes, Alais, U z è s , Le Vigan . — Haute-Garonne : Tou louse . 
— Gironde : B o r d e a u x , B a z a s , Blaye , la Réole , Lesparre, 
Libourne. — Gers : Lectoura. 
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Hérault: Montpellier,Béziers,Lodève,Saint-Pons. —Indre : 
Le Blanc. — Isère : Grenoble, Saint-Marcellin, La Tour-du-
Pin , Vienne. — Loir-et-Cher : Blois, Vendôme. — Loire: 
Saint-Etienne, Montbrison, Hoanne. —Loire [Haute-) : Yssin-
geaux. — Loiret : Orléans. — Lot : Cahors, Figeac, Gourdon. 
— Lot-et-Garonne : Agen, Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-
Lot. — Lozère : Florac. — Puy-de-Dôme : Clermonl-Eerrand. 
— Pyrénées-Orientales : Cêret, Prades. — . Rhône : Lyon, 
Villefranche. — Saône-et-Loire- : Mâcon, Chalon-sur-Saône. 
— Savoie : Chambéry. — Sèvres (Deux-) : Niort, Melle. — 
Tarn-el-Garonne : Montauban, Castelsarrazin, Moissac. — 
Var : Draguignân, Brignoles, Toulon. — Vaucluse : Avignon, 
Apt, Carpentras, Orange, -i- Vienne : Poitiers, Civray. 

Le Min i s t r e de l ' ag r icu l tu re a r rê te q u e les vignes 
é t rangères et celles p rovenant des dépar tements dont la 
liste précède ne pour ron t être in t rodu i tes dans aucun 
dépa r t emen t qu ' en ve r tu d 'un arrê té min i s té r ie l , à l'ex
ception cependant des a r r o n d i s s e m e n t s su ivan ts : 

Alpes (Basses-) : Digne, Forcalquier, Sislerou. — Ardèche : 
Privas, Largentière, Tournon. — Bouches-du-Rhône : Mar
seille, Aix, Arles. — Charente - : Angoulême, Barbézieux, 
Cogfiac. — Charente-Inférieure : .lonzac, Maronnes, Saint-
Jean-d'Angély, Saintes. — Dordogne : Bergerac. — Drame : 
Valence, Die, Montélimar, Nyons. — Gard: Nîmes, Alais, 
Uzès, Le Vigan. — Gironde : Bordeaux (rive droite de la 
Garonne), Blaye, la Réole, Libourne. — Hérault : Montpellier, 
Lodeve. — Isère : Vienne. — Var : Draguignân, Brignoles, 
Toulon. — Vaucluse : Avignon, Apt, Carpentras, Orange. 

Enf in , les préfets adresse ron t au min i s t r e , avant Je 
I E R octobre de chaque année , u n e carte ind iquan t le 
p rogrès de l ' invasion du phyl loxéra , des t inée à l'éta
b l i s s emen t de la carte généra le phyl loxér ique qui devra 
pa ra î t r e avant le 1 e r décembre . 

T ro i s au t re s a r rê tés por ten t : 1° S u r l ' introduct ion en 
F r a n c e des débr is de la v igne , des échalas , des tuteurs 
déjà employés , des composts , des te r ra ins provenant des 
divers E t a t s du cont inent européen et de l 'Amér ique . Leur 
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introduct ion e t l e u r c i r c u l a t i o n à. t r a v e r s l e s t e r r i t o i r e s 

préservés d u p h y l l o x é r a , n e p o u r r o n t avo ir l i e u q u e d a n s 

des ca i s ses e n b o i s p a r f a i t e m e n t c l o s e s a u m o y e n de v i s , 

et n é a n m o i n s f a c i l e s à v i s i t e r e t à r e f e r m e r . 

Les objets s a i s i s e n c o n t r a v e n t i o n à l 'ar t ic le p r é c é d e n t 

seront dé tru i t s a u s s i t ô t et s u r p l a c é , a v e c l e u r e m b a l l a g e , 

et les c o n t r e v e n a n t s s e r o n t p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à la 

loi du 15 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

2° Sur la c i r c u l a t i o n d e d é p a r t e m e n t à d é p a r t e m e n t . 

Le v in , l e r a i s i n d e t a b l e s a n s f e u i l l e s , l e s p é p i n s d e 

raisin, p o u r r o n t c i r c u l e r l i b r e m e n t e n F r a n c e , q u e l l e q u e 

soit leur p r o v e n a n c e . L a m ê m e l i b e r t é d e c i r c u l a t i o n es t 

accordée a u x p l a n t s d e v i g n e , s a r m e n t s , b o u t u r e s e t 

autres d é b r i s d e l a v i g n e p r o v e n a n t d ' a r r o n d i s s e m e n t s 

épargnés par l e p h y l l o x é r a . L e s é c h a n g e s d e d é b r i s do la 

vigne p o u r r o n t s e faire e n t r e d é p a r t e m e n t s p h y l l o x é r é s , 

à condit ion de n e p a s e n t r a v e r s e r d ' i n d e m n e s . L e s p l a n t s 

de v i g n e , s a r m e n t s et b o u t u r e s p r o v e n a n t d ' a r r o n d i s s e -

i ments p h y l l o x é r é s d e v r o n t ê t re r e n f e r m é s d a n s d e s c a i s s e s 

parfaitement c l o s e s . A u c u n e n v o i p r o v e n a n t d ' u n t e r r i 

toire p h y l l o x é r é n e d e v r a c o n t e n i r d e f e u i l l e s d e v i g n e . 

3° S u r la c i r c u l a t i o n d e s p r o d u i t s d e l ' a g r i c u l t u r e e t de 

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

Heurs, e t c . , c o u p é s . 

Il pourront c i r c u l e r l i b r e m e n t e n F r a n c e , a i n s i q u e l e s 

plants et a r b u s t e s p r o v e n a n t de t e r r i t o i r e s n o n a t t e i n t s 

par l e p h y l l o x é r a . 

Les p l a n t s , a r b u s t e s e t p r o d u i t s a n a l o g u e s d e s p é p i 

nières , j a r d i n s , s e r r e s et o r a n g e r i e s e n p r o v e n a n c e de t er 

ritoires p h y l l o x é r é s , n e s e r o n t a d m i s d a n s l e s a r r o n d i s 

sements i n d e m n e s et n e p o u r r o n t y c i r c u l e r q u e s i l e u r s 

racines sont c o m p l è t e m e n t d é g a r n i e s de t e r r e . Ces r a c i n e s 

pourront être e n t o u r é e s d e m o u s s e ; e l l e s s e r o n t , d a n s 

tous les cas , r e c o u v e r t e s d e to i l e d ' e m b a l l a g e , d e m a n i è r e 

à ne la i s ser é c h a p p e r a u c u n d é b r i s e t à p e r m e t t r e l e s 

constatations q u i s e r a i e n t j u g é e s n é c e s s a i r e s à l ' arr ivée à 

dest inat ion . 
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Nouvelles observations sur les vins tournés du midi de la France, 
par M. Armand Gautier. 

On confond au jourd 'hu i , selon M . A r m a n d Gaut ier , la 
maladie des vins tournés, qu i a t taque les v ins du midi de 
la F r a n c e , avec la tourne, ou pousse, des vins du centre. 
Mais ces deux al téra t ions ne sont pas de la même nature . 
La malad ie des vins tournés du midi se mon t r e surtout 
après les a u t o m n e s chauds et p luv ieux , lo rsque la grappe 
a été par t i e l l ement a t taquée pa r la m o i s i s s u r e . 

On p e u t reconnaî t re cette maladie du vin au commen
cement de l 'hiver, après le p r emie r sou t i rage , aux carac
tères su ivants . T a n t que le v in renfermé dans les ton
neaux n'a p a s l 'accès de l 'air , il se conserve en appa
rence : s eu lement , examiné de p r è s , i l mon t r e un léger 
b rou i l l a rd . M a i s s'il es t exposé à l ' a i r , il se t rouble peu 
à p e u et s ' i r ise à la surface. I l dev ien t violet-bleuâtre, 
et laisse préc ip i te r u n e couleur b i s t r e . L a l iqueur con
serve alors une te in te b r u n - j a u n â t r e avec u n e odeur de 
cuit et u n goût acide accompagné d ' a m e r t u m e . 

Tlans les vins a ins i a l t é r é s , l 'alcool n ' a aucunement 
va r i é ; mais le t a r t r e , le t ann in , la mat ière colorante, 
sont modifiés et ont d i s p a r u . M . A r m a n d Gautier a 
t rouvé dans les vins qu ' i l a examinés j u s q u ' à K r,5 
d'acide acé t ique pa r l i t r e . L 'ac ide t a r t r on ique et l'acide 
lact ique existent éga lement dans ces vins malades . 

Le paras i te qu i occasionne cette a l téra t ion des vins, a 
la p l u s g rande analogie de forme avec celui que M . Pas
t eu r a décrit comme filament de la tourne. I l est mêlé à 
que lques au t r e s fi laments r a r e s , à art icles alternative
men t clairs et obscu r s , à de n o m b r e u s e s cellules de le
vure de vin, à des cr is taux en éventail et à de la matière 
colorante préc ip i tée . 
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La maladie dont il s 'agi t es t g rave , parce qu 'e l l e sévit 
avec in tens i té d a n s les années p l u v i e u s e s , et parce qu ' i l 
est difficile de la reconnaî t re à son d é b u t et d'y r e m é d i e r . 
On ne peu t p lus la comba t t r e dès qu 'e l le est d a n s son 
plein déve loppement . 

Il ne faudrai t p a s d ' a i l l eurs confondre cette a l t é ra t ion 
du vin avec la ma lad ie décr i te p a r B a l a r d , pour que lques 
vins du M i d i , sous la dénomina t ion de tourne. On ne doit 
pas non p l u s l ' a ss imi le r à la tourne ou pousse décr i te 
par M. Pas t eu r , car elle en diffère en ce que le vin ne 
dégage pas d 'acide c a r b o n i q u e , et qu ' i l n 'y a p a s de 
pousse q u a n d on p r a t i q u e u n faussot au t o n n e a u . U n 
autre caractère différentiel, c 'est q u e la ma t i è re colo
rante se comporte différemment q u a n d le v in est exposé 
à l'air. 

M. P a s t e u r avait prévu d ' a i l l eurs le cas nouveau 
d'altération des vins s igna lé p a r M . A r m a n d G a u t i e r ; 
car il a di t , dans son ouvrage s u r le Vin : « J e su is por té 
à croire q u e l 'on r é u n i t sous l 'expression de vins tour
nés des malad ies différentes, auxque l l es cor respondent 
plus d 'un ferment filiforme. » 

3 

L a photographie des vins. 

C'est un propr ié ta i re b o u r g u i g n o n , M . de Vergne t t e -
Lamotte, qu i a, le p r e m i e r , pho tograph ié les v ins . Ce 
moyen d ' inves t iga t ion p e r m e t de reconnaî t re les qua l i t é s 
propres à chaque v in , la n a t u r e des sels qu ' i l cont ient , 
la variété et la force de sa cou leur , etc. 

La pho tograph ie révèle les a l t é ra t ions d u vin p a r des 
changements opérés dans les cr is taux et dans sa couleur . 
Si un vin a été é tendu d 'eau, ou fortifié avec de l 'alcool et 
du sucre, des cr is taux ou dos sels p lus abondants le té
moigneront . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La p h o t o g r a p h i e -n'est pas seu lement appl icable aux 
vins malades ou a l térés ; elle ser t encore à contrôler les 
vins add i t ionnés do fuchsine ou d 'au t res ma t i è res colo
r an t e s ; elle i nd ique l 'âge , la provenance et la condition 
des v ins . 

Le v i n e s t u n e mat iè re végétale soumise à u n e sorte de 
mouvemen t in te rne de c h a n g e m e n t avec l 'âge et la tem
pé ra tu r e . I l a comme une seconde vie dans la bar r ique 
et dans la boute i l le . L a pho tograph ie d ' un vin, à diver
ses époques de sa vie végétale , révèle les états successifs 
pa r l esque ls il a passé . Tous les a n s , il sub i t u n e t r a n s 
formation que la pho tograph ie me t en lumiè re . Cette m é 
thode est donc appelée à r end re des services rée ls , et à 
comolé ter celle du dosage pa r l 'extrai t sec. 

4 

L'i cause de la maladie des pommes de terre. 

M . R i t t e r émet , dans le Jowrnal de VAgriculture de 
M . Ba r r a i , que lques idées fort jus tes à p ropos de la ma
ladie des p o m m e s de t e r r e . 

On a d 'abord pensé que la maladie de la p o m m e de 
terre provenai t d ' une dégénérescence d u végétal . En 
conséquence , on a fait venir de l 'Amér ique des tubercules 
et des g ra ines ; mais les nouveaux p rodu i t s ont été ma
lades comme les au t r e s . 

On a p e n s é ensui te que la te r re s ' épuisa i t à servir à la 
m ê m e cu l tu re . M . R i t t e r a cultivé des p o m m e s de terre 
dans u n bois défriché où i l avait fait aba t t re des arbres 
sécula i res . Les p o m m e s d é t e r r e p lan tées dans ce terrain, 
p o u r la p remiè re fois, ont été malades , comme celles des 
au t re s pays . O n aura i t dû obtenir u n produi t moyen de 50 
q u i n t a u x métriorues p a r morgen de 25 a r e s . Ce produi t 
est descendu à la m o i t i é , et en 1877 une par t ie de 
ces terres n ' a donné que 12 q u i n t a u x . 
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Ajoutons que p e n d a n t cette m ê m e année 1877, où la 
récolte fut t rès mauva i se chez M . Butter , elle était t o n n e 
dans des vi l lages s i tués à deux l ieues seu lement . Gom
ment expl iquer u n e pare i l le différence? 

On ne voit donc g u è r e , en définitive, le moyen de se 
garantir de la fâcheuse maladie des tubercu les . I l y a là 
sans doute q u e l q u e paras i te végétal qu i s 'est encore d é 
robé à nos inves t iga t ions . 

Pour expl iquer comment la récol te , mauvaise chez lu i , 
a été bonne à deux l ieues de là, M . R i t t e r suppose que 
les parasi tes a r r iven t comme u n nuage chargé de g r ê l e , 
qui tombe s u r u n vil lage et épa rgne le pays env i ron
nant. 

Le docteur Schne ider a i nd iqué , i l y a que lques a n n é e s , 
un moyen cer ta in d 'é loigner , pa r la seule odeur , cer ta ins 
parasites qu i font beaucoup de m a l aux volail les. Ne 
pourrai t-on, pa r u n semblab le moyen , é loigner l ' ennemi 
des pommes de te r re ? 

Si, pa r exemple , On aspergea i t avec du pé t ro le , ou 
avec une au t re mat iè re peu coûteuse, les p o m m e s de ter re 
de semence, n ' a t t e ind ra i t -on pas le b u t dés i ré? I l es t 
étrange q u ' u n moyen auss i s imple à met t ro en p ra t ique 
n'ait pas encore été essayé. 

Moissonneuse-lieuse. 

On r emarqua i t à l 'Exposi t ion de 1878 p lus i eu r s mois
sonneuses-lieuses. Ces mach ines , conçues su r le pr inc ipe 
général de celle de W o o d , sont t rès perfect ionnées . La 
gerbe se fait a u t o m a t i q u e m e n t et le conduc teur n 'a à 
s'occuper que de ses chevaux. A l 'aide d ' une pédale , il 
peut modifier la g rosseur de la ge rbe . Cette machine est 
exempte de secouement pendan t le l iage, et la gerbe 
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t ombe aussi tôt à t e r r e , sans qu ' on ait à la ba t t r e d 'avance, 
ce qu i évite tou te pe r te de g ra in . 

Ces mach ines font mieux et p lus r égu l i è r emen t la gerbe 
que les p r e m i è r e s machines qu i ont été essayées. 

Ains i se t rouve résolu u n p r o b l è m e qui sembla i t inso
l u b l e il y a peu de t e m p s . L e s moissonneuses-l ieuses 
pe rme t t ron t aux cul t ivateurs de récolter p l u s facilement, 
p l u s p r o m p t e m e n t et su r tou t dans de mei l leures condi
t ions de m a t u r i t é . 

6 

Explication scientifique et agronomique des effets des irrigations 
pratiquées dans le raidi de la France, par M. Barrai. 

M . Bar ra i a p u b l i é u n t ravai l fort in té ressan t sur le 
résu l ta t des i r r iga t ions qu i ont été faites depuis quelques 
années dans divers dépa r t emen t s du mid i de la France . 

D a n s les dépa r t emen t s des B o u c h e s - d u - R h ô n e et de 
V a u c l u s e , on a soumis r é g u l i è r e m e n t à l ' i rr igation 
56 600 hec t a r e s , pendan t six mois de l ' année , en été. Les 
eaux de la Durance fécondèrent 39 500 de ces hectares. 

Après avoir constaté les b o n s résu l ta t s de ces i r r iga 
t ions , M . Bar ra i en donne , en physic ien et en agronome, 
les ra isons et explications scientif iques. 
• N o u s croyons devoir r é s u m e r les idées développées dans 

le travail de M . Bar ra i . 
E t d 'abord , il faut p r end re en cons idé ra t i on , dit 

M . Bar ra i , les subs tances contenues dans les eaux qui 
servent à l ' a r rosage . 

I l est certain q u ' u n e eau est d ' au tan t p l u s efficace qu'elle 
renfe rme en d issolut ion u n e p l u s forte dose de matières 
phosphorées , po tass iques , azotées, calcaires et autres ; 
mais cela n 'es t , di t M . B a r r a i , q u ' u n e faible par t ie de la 
véri té dans l ' ensemble des effets de l ' a r rosage . On a pré
t endu que les mat iè res l imoneuses en suspens ion dans 
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les eaux appor ta ien t des é léments de fert i l isat ion. Il en 
résulterait que l 'act ion ent ière de l ' i r r iga t ion sur la p r o 
duction végéta le sera i t p ropor t ionne l le aux quant i t és de 
matières t an t d i s sou tes que t enues en suspens ion dans 
les eaux, et que la récolte d 'une te r re ar rosée devrai t con
tenir des p r inc ipes m i n é r a u x et o r g a n i q u e s en quan t i t é 
équivalente à la somme des mêmes p r inc ipes appor tés 
par les eaux. Cependant M . Bar ra i a consta té , par des 
expériences d i rectes , qu 'on ana lysan t les é léments fer t i l i 
sants fournis à u n e récolte fourragère p a r . l e s eaux d ' i r 
rigation de la D u r a n c e , et en y j o i g n a n t ceux d u l imon 
déposé en m ê m e t e m p s , on ne trouve pas la sixième par t i e 
de ce que renferme la récol te . 

M. Bar ra i expl ique comme il su i t les bons effets des 
eaux de la D u r a n c e employées en i r r iga t ion . 

Les ar rosages des r ives de la Durance p longen t les 
racines végétales dans u n mi l i eu suff isamment h u m i d e . 
On sait que lorsqu ' i l n 'y a pas de g randes réserves d'eau 
dans le sous-sol , les racines ne pu i sen t p l u s r ien dans la 
terre, la végétat ion devient l angu i s san te et finit p a r s ' a r 
rêter. Le p r emie r effet d 'un a r rosage , c'est donc de r e n 
dre à la couche où p longen t les rac ines l 'eau qu i l eur est 
indispensable. M a i s r emarquons que cette eau a u n e t e m 
pérature p r o p r e , et qu ' i l s 'établi t ent re cette eau et la 
terre un échange de cha leur . Si l 'eau est p lus froide q u e 
la terre, les racines sub i ron t le cont re -coup d 'un refroi 
dissement sub i t . U y a donc avantage à employer dans 
les i r r igat ions d'été des eaux que l 'on à d 'abord échauf
fées dans des bass ins . 

Dans le M i d i , u n e h a u t e u r d 'eau de u n mètre et demi 
à 3 mètres (de trois à six fois la p lu i e totale d 'une année) 
doit se vaporiser en six mois , en passant dans les fouilles 
des p lantes . U n degré de mo ins dans la t empéra tu re de 
l'eau d 'arrosage cor respond à 1 500 000 à 3 mil l ions de 
calories, q u e le r ayonnemen t du soleil doit appor ter en 
plus par chaque mèt re car ré . 

On doit auss i t en i r compte de l ' absorp t ion de la cha -
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leur que nécessi te la décomposi t ion de l 'acide carbonique 
par les p l an te s . Ce l'ait se r eprodu i t rée l lement dans les 
cu l tu res mér id iona les a r rosées sous l ' influence de vents 
v io lents . C'est ce qu i expl ique q u e , sous l ' influence de là 
sécheresse , la végétat ion soit nu l le dans les cul tures sans 
eau . Avec des a r rosages et des fumures abondantes , on 
obt ient , au contraire de 12 000 à 15 000 k i logrammes de 
foin sec p a r hec ta re , r e n d e m e n t s inconnus et impossibles 
sous des c l imats où le soleil n'échauffe pas assez la terre. 

P o u r ob ten i r réchauf fement et la vapor isa t ion de ces 
masses l iquides pa r la rad ia t ion solaire , il faut opérer les 
i m g a t i o n s en p l u s i e u r s fois . 

Dans le M i d i , on r é p a n d l 'eau pa r t ranches successives, 
en la issant des in te rva l l es . 

L e s i r r iga t ions renouve l len t un g rand n o m b r e de fois les 
gaz qu i circulent au tour des rac ines . E l l e s fournissent au 
sous - so l u n couran t p e r m a n e n t d 'a ir a tmosphé r ique . Les 
pr inc ipes ass imilables par les p l an tes , qu i sont contenus 
dans la couche arable , et n o n d i s sous , mais s implement 
t enus en suspens ion dans l 'eau d 'a r rosage , sont, par ce 
m ê m e moyen , mis success ivement et u n g rand nombre 
de fois en contact avec do l ' eau nouvel le et avec l'oxy
gène de l 'a i r , à u n e t e m p é r a t u r e suffisamment élevée. 
D ' u n au t re côté, l ' évaporat ion par les feuilles se fait après 
l 'ascension de l 'eau, à t r ave r s les cel lules végétales, de
puis les racines j u s q u ' a u x b r a n c h e s , dans des conditions 
p l u s favorables aux réac t ions ch imiques qu i s'opèrent 
dans les p l an t e s . . 

Les i r r iga t ions sont donc u t i l e s , non-seulement à cause 
des mat iè res appor tées pa r l es eaux et de l 'eau elle-même 
q u i vient favoriser la végé ta t ion , mais encore p a r l e s réac
t ions qu 'e l les r enden t p lus faciles d a n s la couche de terre 
successivement moui l lée , aé rée et mise en contact avec 
des composés minéraux ou o r g a n i q u e s . 
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L'agriculture de la Corse et la malaria. ~ Avantages, pour la 
culture, de l'assainissemont des terres basses do ta Corsa. 

Le dépar tement de la Corse est l 'un des p lu s é t e n d u s ; 
cependant il figure au de rn ie r r a n g sous le rappor t de 
la production et de la r ichesse . L ' une des causes qu i n u i 
sent le plus aux p r o g r è s de son agr icu l tu re , c'est la 
malaria, qu i , p e n d a n t la moi t ié de l ' année , règne gur 
la zono mar i t ime , et p rodu i t de g r a n d s ravages sur la 
population. C'est dans la rég ion la p l u s élevée et la 
moins propre aux cu l tures qu 'on t été bâ t i s la p l u p a r t des 
villages, où les Corses t rouvent b o n air et bonne e a u ; 
mais il faut chercher les bonnes te r res au b o r d de la 
mer, dans la p la ine or ientale et dans les vallées où se 
sont déposées les r iches a l luvions des m o n t a g n e s . 

Là, m a l h e u r e u s e m e n t , la m a l a r i a , i nconnue s u r les 
hauteurs ext rêmes, sévit sur les t ravai l leurs qu i descen
dent dans la pla ine pour la cult iver. Cette zone basse n 'es t 
malsaine qu 'en é té . L a ques t ion est donc d 'assa ini r cette 
partie de la Corse p e n d a n t les six mois où l 'on est forcé de 
l'abandonner pour ne pas s 'exposer à de cruel les ma lad ies . . 

Il va sans dire q u e la ma la r i a est éga lement nu i s ib le 
aux entreprises indus t r i e l l e s et commerc ia les . 

Le gouvernement français pensa qu ' en assainissant les 
tjrres basses on t ransformera i t le pays et on l ' amènera i t 
très vite à u n h a u t degré de p rospér i t é . M . Boi te l , i n s p e c 
teur général de l ' ag r i cu l tu re , a fait connaî t re , dans u n 
rapport publ ié en 1878 , les résu l ta t s r e m a r q u a b l e s 
obtenus par appl ica t ion de cette mé thode , qu i r e m o a t e à 
l'année 1856. 

A cette époque , le gouvernement voulu t r é soudre la 
question de l ' assa in issement des ter res basses de la Corse 
en créant à Chiavari , localité s i tuée au mi l ieu des p la ines 
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i n s a l u b r e s , des é tab l i s sements agricoles pénitentiaires. 
Dès le d é b u t , les d é t e n u s , employés comme colons, eurent 
à souffrir c rue l lement des a t te intes de la malar ia . Heu
r eusemen t des poin ts élevés offraient de bonnes condi
t ions de sa lubr i té . " 

A pa r t i r d u mois de ma i , les dé t enus étaient évacués 
aux refuges de Castelluccio et de Goti, s i tués l 'un à 381 mè
t res et l ' au t re à 625 mèt res d 'a l t i tudo. On ne laissait à 
Chiavari , aux pr i ses avec la mala r ia , q u ' u n e centaine de 
volontaires affectés au service des cu l tu res . On récompen
sait ces h o m m e s d e l e u r dévouement pa r u n meilleur 
r ég ime a l imenta i re , et pa r les soins les p lu s propres à 
les défendre contre l ' influence pern ic ieuse du mauvais 
a i r . I l s recevaient j o u r n e l l e m e n t du vin, du café, de la 
v i ande ; on leur admin is t ra i t do la qu in ine au premier 
accès de fièvre. De p l u s , on s ' empressa i t d'expédier aux 
refuges tout h o m m e at te int de la m o i n d r e indisposition. 

Grâce à ces p récau t ions , et s u r t o u t aux refuges, l'état 
sani ta i re s 'améliora r a p i d e m e n t , et l ' en t repr i se des défri
chements p u t être cont inuée sans qu ' i l en résultât de 
graves inconvénients pour la santé des ouvriers . On a 
constaté m ê m e qu ' i ls pouvaient t ravai l le r pendan t le jour 
su r les te r ra ins ma l sa in s , en ayant soin de ne pas s'y 
t rouver avant le lever ou après le coucher du soleil, et de 
.venir passer la n u i t d a n s l ' a tmosphère fraîche et pure 
des refuges . 

À mesu re que les maqu i s les p lu s p roches des habita
t ions étaient défrichés et convert is en v ignes , en prairies 
et en p lan ta t ions de toute espèce, l ' insa lubr i té des terres 
basses d iminua i t . L o r s q u e tou tes les sources furent cap
tées , que le cours des ru i sseaux fut r égu la r i sé , que des 
parcel les marécageuses s i tuées près de la mer furent des
séchées et comblées , on constata , non sans étonnement, 
que le dé tachement de Chiavari se por ta i t tout aussi bien 
que les émig ran t s qu i hab i ta ien t les h a u t e u r s de Castel
luccio e t de Coti . 

L ' ag r i cu l tu re avait donc vaincu le mal et les refuges 
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d'été devenaient i n u t i l e s . Les é tab l i s sements de Chiavari 
et de Gastolluccio sont donc au jourd 'hu i affranchis des 
émigrations est ivales . Les dé t enus et tout le pe r sonne l 
restent en p e r m a n e n c e su r ces t e r ra ins , devenus sa ins et 
habitables, grâce à une végéta t ion cont inue l le . Chiavari , 
situé au mil ieu [d 'une contrée empoisonnée de ma la r i a , 
est maintenant u n e oasis , hab i t ab le pondan t tou te l ' année , 
tandis que les te r res i ncu l t e s qu i envi ronnent le domaine 
restent malsaines et mor te l l es en é té . 

A moins de 800 mèt res du péni tencier , il existe des ter
rains communaux complè tement envahis pa r la ma la r i a . 
L'expérience p rouve que les ouvriers de Chiavari n 'on t 
jamais souffert de ce voisinage dangereux . Depu i s v ing t 
ans qu'on recuei l le des observat ions sur u n e popu la t ion 
moyenne de mi l le i nd iv idus , surveil lés avec soin , on a 
pu établir que la malar ia n ' a p lu s d'effet su r les p e r 
sonnes qui ne commet ten t pas d ' imprudence hyg ién ique 
et qui observent les mesu re s préservatr ices dont les ind i 
gènes ne se dépar t i s sen t j a m a i s . 

La vigne, le m û r i e r et l ' eucalyptus sont les cu l tu res 
qui ont produi t cette h e u r e u s e amél iora t ion c l imat ique . 
Mais, selon l ' au teu r du r appor t qu i nous révèle ces faits 
intéressants, les feuilles de la v igne et celles du mûr i e r 
purifient l 'air avec p lu s d 'énerg ie encore que l 'eucalyptus ; 
sans compter q u e ces cu l tu res donnen t des p rodu i t s d 'une 
grande impor tance . L ' euca lyp tus ne vient pas dans tous 
les terrains , comm e la v i g n e ; il se mul t ip l ie difficile
ment en Corse , et les ven ts v iolents de la m e r et des 
montagnes en b r i s e n t u n g r a n d n o m b r e dans le j e u n e 
âge. L 'euca lyptus cons t i tue , pa r q u e l q u e s - u n e s de ses 
variétés, de magnif iques a rb res d 'o rnement , et d ' au t re s 
variétés p rospèren t dans des t e r ra ins marécageux , où 
leur présence con t r ibue à dessécher le sol et à purifier 
l 'air; mais il serai t dange reux de laisser croire aux~défri-
cheurs de maqu i s que la présence seule de l 'eucalyptus 
peut faire d i spara î t r e toute trace de malar ia . On a u r a 
beau dessécher les ma ra i s , rectifier les cours d 'eau, d é -
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fricher les l andes et p lan te r des eucalyptus , la malaria 
subs i s t e ra toujours t an t que la char rue et la bêche 
n ' a u r o n t pas p r i s possess ion du sol et ne l ' auront pas 
recouvert d 'une végétat ion énerg ique , q u i , pendan t la 
saison chaude , dé t ru i t et absorbe tout le mauvais air, 
qu ' i l naisse sur le te r ra in l u i - m ê m e , ou qu ' i l soit apporté 
p a r le vent des p ropr ié tés voisines non assa in ies . 

Quelle est la cause de la funeste malar ia? On l 'a t t r i 
bue à des mia smes , à des gaz par t i cu l ie r s , ou à une sorte 
d ' a lgue , dont les ge rmes reproduc teurs , su spendus dans 
l 'air , s ' in t rodui ra ien t dans l ' o rgan i sme h u m a i n , où ils 
causeraient u n t rouble profond dans le j eu des principaux 
o rganes et dans la composi t ion du s a n g . Ce qu i est cer
t a in , c'est que la malar ia p ré sen te les caractères d'une 
sorte d ' empoisonnement , • appréc iable seu lement par les 
effets qu ' i l p rodu i t s u r l 'économie an ima le . On sait seu
l emen t que ces miasmes n e p rov iennen t j a m a i s des r é 
gions supér i eu res , des m o n t a g n e s , car tous les villages 
dépassan t 400 mèt res d 'a l t i tude sont , en tou te saison, 
d 'une sa lubr i t é parfai te . 

P l u s on descend, p l u s on est exposé à l 'influence du 
mauvais a i r . D a n s la zone b a s s e , on ne cite q u ' u n petit 
n o m b r e de locali tés , dans la rég ion dont nous avons 
par lé , où l 'on p u i s s e rés ider sans d a n g e r pendan t l'étéa 

L a ma la r i a se déclare , en Corse, sous l 'influence de 
mat iè res o rgan iques en décompos i t ion , en présence de 
l 'eau et de la cha leur . U n flaque d 'eau s tagnante , une 
c i terne non couverte , une parcel le marécageuse où suinte 
u n e source non ut i l isée , u n filet d 'eau au cours vaseux et 
ga rn i de végétaux aqua t iques , u n s imple m a q u i s , en ap
parence inoffensif, p rodu i sen t ces effluves pesti lentiels, 
qu i déc iment la popula t ion , si on n e s 'empresse pas de 
combat t re le m a l à la p remiè re manifes ta t ion de la fièvre. 
P o u r changer les condi t ions hyg ién iques de ces localités, il 
faut, di t M . Boi te l , met t re en cu l tu re les te r res délaissées, 
y faire p r édomine r la v igne , le m û r i e r et toutes les cul
tures a rbus t ives l e s mieux appropr iées au sol et au climat. 
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Les belles vallées de la Corsé, et les pla ines de la côte 
orientale, aujourd 'hui déser tes , dépeuplées et i m p r o d u c 
tives, n 'a t tendent que des b r a s et que lques capitaux, pour 
s'assainir et se couvr i r de r iches moissons . La malar ia 
recule et disparaî t devant le travail opiniâ t re et les efforts 
persévérants des p o p u l a t i o n s . C'est par l ' a rbor icu l tu re , 
principalement, qu ' i l faut dompte r ce t e r r ib le fléau et 
ramener dans cette par t ie de la Corse la r ichesse et l ' a -
hondance. 

8 

Présence du fer dans le blé et dans les autres plantes alimentaires. 

En 1876, M . P . de Gaspar in mont ra i t q u e dans le 
gland du chêne k e r m è s il existe u n e forte p ropor t ion de 
fer, et que l ' amande de ce fruit en contient beaucoup 
plus que la coque . I l avait t rouvé auss i 20 p o u r 100 
d'oxyde de fer dans les cendres d 'une variété de blé [Sai-
sette de Provence). 

On sait que le fer est u n p r inc ipe du sang des a n i 
maux. On devait donc prévoir que les a l iments appor ten t 
dans l 'organisme u n composé fer rugineux que lconque , et 
cela d'une maniè re cont inue . Cependant le fer figure t rès 
rarement pa rmi les p rodu i t s des analyses des subs tances 
alimentaires. 

On voit ma in tenan t que le pa in , b a s e do no t re a l imen
tation, doit à lu i seul fournir au sang une quant i té i m p o r 
tante du fer qu i ent re dans sa cons t i tu t ion . M . de G a s 
parin a trouvé q u ' u n h o m m e qu i consommera i t a n n u e l 
lement 120 à 150 k i l og rammes de pa in , i n t rodu i ra i t dans 
son organisme 200 à 300 g r a m m e s de fer pa r année . 

Dans une au t r e analyse faite pa r u n chimiste rus se , 
M . Eliosof, 100 par t ies de blé ont donné 1,88 de cendres , 
et 100 par t ies de ces cendres renfermaien t 7,60 d'oxyde 
de fer. La consommat ion de cette var ié té de blé i n t r o -
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[fuirait 80 ou 150 g r a m m e s rie fer dans l 'économie ani
male tous les ans . 

Ces n o m b r e s n 'on t r ien d 'absolu , il est vrai , car ils 
var ient avec la qual i té du b lé et les condi t ions de la cul
tu re ; mais ils é tabl issent la présence constante du fer 
dans les végétaux, et la nécessi té qu ' i l y aura désormais 
à rechercher ce méta l dans les analyses de substances 
a l imenta i res . 

M . Eliosof, à qu i sont dues ces r e m a r q u e s judicieuses, 
pense que ce sont p robab lemen t les difficultés qu'on ren
contre dans la séparat ion du fer et de l 'acide phosphori-
que qui o n t a m e n é dans l e s anc iennes analyses à compter 
l 'oxyde de fer comme étant de l 'acide phosphor ique . Il 
sui t de là q u e la quan t i t é de phospha te s contenue dans 
les p lan tes serai t mo ind re q u e celle que l 'on admet . 

M . Eliosof propose u n nouveau procédé p o u r opérer le 
dosage du fer et de l 'acide p h o s p h o r i q u e dans l'analyse 
des te r res . 

Nous n e r appor t e rons pas ce procédé , no t re bu t étant 
seu lement d 'appeler l 'a t tent ion su r le fait, signalé par 
M M . de Gaspar in et Eliosof, de l 'existence du fer en 
quan t i t é notable dans les ma t i è res a l imenta i res , ce qui 
expl ique la présence constante du fer dans Je sang de 
l ' homme et des an imaux . 

9 

De la tavelure des fruits. 

Cer ta ins effets de la vie végétale ont des causes incon
nues : te l les sont la cloque du pêcher et la tavelure des 
f ru i t s . Cette ques t ion a été examinée avec soin par M . Ch. 
Jo ly . 

La cloque était autrefois a t t r i buée à de brusques 
aba i s sement s de t empéra tu re , au débu t de la végétation. 
Gomme conséquence de cette idée, on faisait usage d'à-
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i r i s , pour préveni r cetle a l téra t ion des frui ts . Mais P r i l -
lieux a donné l 'explicat ion de la cloque en découvrant u n 
champignon miscroscopique dans le fruit a insi a l té ré , et 
cette théorie a p a r u sa t i s fa isante . 

M. Ch. Joly expl ique par cette m ê m e cause , c'est-à-
dire la présence d 'un champignon paras i s te , les c re 
vasses et la tavelure dans cer ta ins f rui ts , su r tou t dans le 
doyenné d'hiver, dans le sa in t -ge rma in et la crassane. 
On n 'a pas cependant b i en expl iqué j u s q u ' à p résen t 
pourquoi ces var ié tés , à peau épaisse," sont p lus sujettes 
que d 'autres à recevoir les a t te intes des paras i tes végé
taux. Des taches no i râ t res , inégales , causant des g e r 
çures, des crevasses et des fentes, var iant su ivant l ' h u 
midité et la sécheresse , ont d 'abord été observées . Selon 
M. Ch. Joly , l e s fentes favorisent le développement de 
la tavelure, et les a rb res abr i tés pa r des m û r s ou des 
auvents y sont mo ins exposés que les quenoui l les ou 
les espaliers s i tués à l 'ouest et au sud -oues t . L e s tave
lures proviendra ient de l 'a l téra t ion des couches super f i 
cielles du fruit , dont les cellules renferment une mat iè re 
brunâtre. Les taches pu lvé ru len tes se mon t r en t non-
seulement sur le fruit, mais auss i su r les feuilles et les 
jeunes pousses . Cet effet, b i en connu de tous les j a r d i 
niers, est dû u n i q u e m e n t à la p résence d 'un champignon 
parasite qu i pénè t r e l ' ép idcrme et le t issu du fruit . D e s -
mazières, qu i l 'avait observé, avait r econnu en lui le 
Gladosporium denditricum, q u e W a l b r o t h avait s ignalé 
sur le pommie r . L e s fentes ne sont p a s toujours .pro
fondes et le fruit n ' e s t pas galeux. Le paras i te se déve
loppe aussi su r les r ameaux ; ce qu i expl ique p o u r q u o i 
des arbres p rodu i sen t des fruits tavelés chaque année , 
et aussi pou rquo i la tavelure se p ropage pa r la greffe, 
lorsque les scions qui doivent être greffés sont a t te ints 
par le Cladosporium. 

La cause d o m a l étant connue , on a proposé de s u p p r i m e r 
les fruits tavelés , d 'éviter de p r e n d r e des greffons s u r des 
arbres a t te ints pa r le pa ras i t e , soit su r les fauilles, soit 
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s u r l eu r s r ameaux . U n e m e s u r e prévent ive consisterait 
à faire u s a g e du soufre avant et p e n d a n t la végétation, 
et à avoir en m ê m e t emps recours aux abr i s . 

M . T h . M e c h a n , de Ph i l ade lph i e , avait é tudie , en 1875, 
les pa ras i t e s des f ru i t s . Suivant cet observa teur et d'après 
des idées t rès anc iennes , les malad ies des fruits , si fré
q u e n t e s aux É t a t s - U n i s , seraient ducs également à des 
champignons microscop iques . 

1 0 

Emploi du sulfure de carbone contre les ravages des vers blancs 
et autres insectes ou animaux rongeurs. 

L e sulfure de carbone para î t devoir const i tuer un 
excellent agen t pour la des t ruc t ion des vers blancs et 
au t r e s insectes ou a n i m a u x r o n g e u r s qu i nu i sen t aux ré 
coltes en t e r r e . E n effet, a u c u n an ima l n e rés is te à l'ac
t ion du su l fure de carbone . 

O n peu t employer à ce g e n r e de t r a i t ement les cubes 
de M . Roha r t , composés , comme on le sait , de sulfure de 
carbone mé langé à de la gé la t ine , et qu i la issent dégager 
peu à peu le sulfure de carbone , p a r sui te de la décom
posi t ion de la gé la t ine . Deux cubes peuvent suffire par 
m è t r e carré . L ' h u m i d i t é du t e r ra in est toujours assez 
g r a n d e p o u r amener la décomposi t ion de la géla t ine . 

1 1 

Influence de l'acide arsénieux sur la nutrition des animaux de ferme. 

C'est u n fait au jourd 'hui b i en connu que l ' ingest ion de 
t rès faibles doses d 'arsenic (acide arsénieux) p rodui t sur 
l ' o rgan i sme h u m a i n un effet sa lu ta i re , qu ' e l l e active la 
nu t r i t ion et l ' ass imi la t ion . P r i s à faible dosa, l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



arsénieux augmen te le poids , domine u n embonpo in t p a r 
t icul ier et facilite la m a r c h e . L e s h a b i t a n t s des m o n t a 
gnes de la Styrie se sont tou jours b ien t rouvés de con
s o m m e r r égu l i è r emen t de pe t i t e s quan t i t é s d ' a rsen ic . L e s 
Styr iens m a n g e u r s d ' a r*« i i c commencent pa r p r e n d r e , 
pa r j o u r , 1 cen t ig r amme de ce poison, et ils vont ensu i te 
j u s q u ' à 20 centigrarjtfnes. E n 35 j o u r s , un m o n t a g n a r d 
styrien a a insi consommé environ 6 g r a m m e s d 'arsenic à 
l'état sol ide. P r i s / a t rès faible dose , l ' a rsenic n ' es t donc 
pas v é n é n e u x 1 . / 

C'est ce que<prouve encore l 'usage qu 'on fait dans le 
Gumberlajid' ' f l 'une eau qu i provient de t e r r a ins renfer 
ma i t dés mine ra i s a r sén ieux . I l faut d i re cependant que 
Tes poissons et les canards ne veulen t p a s de cette eau . 

On a s ignalé le bon effet de l ' a rsenic sur la san té du 
cheval. Ce m ê m e corps a été, d i t -on , mêlé avec a v a n 
tage à la nou r r i t u r e de bœufs , qu i r eçu ren t depu i s 5 cen
tigrammes j u s q u ' à 30 c e n t i g r a m m e s d 'acide a r sén ieux 
par ration. 

M. Kopp , en se soumet tan t au rég ime de l 'ac ide a r s é 
nieux à faible dose, observa sur l u i - m ê m e u n e a u g m e n 
tation de poids de 10 k i l o g r a m m e s en deux m o i s . Deux 
mois et demi après avoir abandonné l ' usage des s u b 
stances arsenicales, i l récupéra i t son poids pr imit i f . 

L 'augmentat ion du poids du corps qu i accompagne 
l'usage de l 'arsenic , la ra t ion a l imen ta i re res tan t la 
même, peut teni r à p l u s i e u r s causes . Les t i s sus peuven t 
absorber une p ropor t ion d 'eau p l u s g r a n d e , ou b ien i ls 
peuvent [augmenter en chair et en gra i sse . D ' a p r è s des 
expériences déjà anc iennes , l 'arsenic ra lent i t la combus
tion chez les a n i m a u x ; il enraye les phénomènes de p u 
tréfaction et de fermenta t ion . U n aba i ssement de tempé
rature se manifeste par l 'usage d 'une a l imenta t ion 
arsenicale. On a constaté u n e dépress ion et u n ra len t i s -

1. Voir la 20° Annie scientifique, p a g e s 331-334. Les mangeurs d'ar
senic.) 
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sèment dans le pou l s uelB an imaux dans les veines d e s 
que ls on avait injecté uneyfa ib le dissolution d 'acide arsé
nieux. C'est donc peu t -ê t raU^ar le ra len t i ssement de la 
combus t ion re sp i ra to i r e quelS^P6111

 expliquer l 'accrois
sement du po ids des a n i m a u x s o a P i 8 a u r ég ime arsenical . 

Nous avons d i t p l u s h a u t q u e i S ^ a constaté les bons 
effets de l 'acide a r sén i eux a d m i n i s t r a pet i te dose à des 
bœufs . U n ag r i cu l t eu r de l 'école de G - r J £ n o n ! M . Vesque , 
a en t rep r i s , en 1 8 7 8 , des recherches s p é ^ a l e s pour cons
ta te r avec exact i tude l ' influence qu 'exerce t * u r ^ e s animaux 
de boucher ie l ' a d m i n i s t r a t i o n de l 'acide a r . 1 ^ . ^ 3 1 1 ^ 

M . Vesque a p r i s deux m o u t o n s , a u x q u ^ s c i i ^ a ^ ^ t 

donner , dans dés condi t ions b i e n dé te rminées , d e s f i 
t ions i den t iques d ' a l imen t s , add i t ionnées ou non de 
doses mesurées d 'ac ide arsénieux. Deux au t res moutons 
étaient soumis à la ra t ion a l imenta i re sans addition 
d'acide a r sén ieux . 

La rat ion j ou rna l i è r e se composai t de 1 ki logramme 
de foin de p r a i r i e , 200 g r a m m e s d 'orge concassée sèche 
et de 5 g r a m m e s de sel m a r i n . Cette ra t ion suffisait 
pour m a i n t e n i r le poids vif de chaque an imal sans di
minu t ion et sans a u g m e n t a t i o n sensible . 

L 'analyse des déject ions , comparée à celle des aliments, 
a fait connaî t re , p o u r les deux mou tons nour r i s sans 
arsenic , la p ropor t ion de chacun des pr inc ipes immé
dia ts ass imi lés . L 'ana lyse compara t ive des mêmes sub
stances, chez les deux mou tons soumis au régime arse
nical , a fait connaî t re l ' influence de l 'arsenic sur l'assi
milat ion du fourrage consommé. Enfin, les pesées faites 
chaque j o u r des qua t re moutons ont fait apprécier exac
tement l'effet de l 'acide arsénieux sur la product ion de la 
chair et de la g ra i s se . 

On admin i s t r a i t l 'acide a r sén ieux en dissolut ion dans 
l 'eau que l 'on mêla i t au four rage . On le donnait trois 
fois pa r j o u r , le m a t i n , à midi et le soir, en prenant 
toutes les p récau t ions p o u r éviter u n e per te quelconque, 

On a d 'abord admin i s t r é 5 m i l l i g r a m m e s d'acide arsé-
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nieux par m o u t o n . On est allé p rog res s ivemen t j u s q u ' à 
18 cent igrammes par j o u r , p o u r u n m o u t o n , au bou t de 
20 jours, et 1 dêc ïg ramme, p o u r l ' a u t r e m o u t o n , au bou t 
de 16 jours . Ce sont les doses m a x i m a q u e ces a n i m a u x 
ont supportées sans t r oub l e . 

Les animaux pesa ien t chacun 45 k i l o g r a m m e s et demi 
au début. On r e m a r q u a u n e d i m i n u t i o n dans leur appé t i t 
lorsque les doses d 'arsenic fixées furent dépassées . 

Les expériences de M . Vesque ont d u r é d u 29 j u i n au 
19 juillet. Voici l e s p r inc ipaux résu l t a t s consta tés : 

l ° L a consommat ion d 'eau, en bo i s son , a a u g m e n t é 
sous l'influence de l ' a r sen ic ; elle a é té , en m o y e n n e , de 
2958 g rammes et 3556 g r a m m e s p a r j o u r , p o u r les 
deux moutons soumis à l ' épreuve a rsen ica le , et de 2152 
et 2954 g r a m m e s seu lemen t , p o u r les m ê m e s a n i m a u x 
ne recevant pas d ' a r sen ic . 

2° Le poids vif, d e m e u r é constant p o u r chaque an ima l 
quand on no donna i t pas d 'a rsenic , s 'est accru de 
3 ki logrammes pour le p r e m i e r m o u t o n p e n d a n t 20 j o u r s , 
et de 2250 g r a m m e s p o u r l ' au t re m o u t o n , en 16 j o u r s , 
sous l'action de l ' a rsenic . 

3° Les différences dans les quan t i t é s des p r inc ipaux 
éléments du fourrage ass imilés dans les deux pér iodes 
ont été bien sens ib les , et ont p rouvé que , p a r l a c o n s o m 
mation de pet i tes doses d ' a r sen ic , l ' a ss imi la t ion est ce r 
tainement p lu s active qu'avec le r ég ime o rd ina i re , (l'est 
sur la chair que por te l ' accroissement en po ids de l ' an i 
mal. 

On ne saurai t donc me t t r e en doute l ' influence u t i l e 
qn'exerce sur la n u t r i t i o n des a n i m a u x l ' adminis t ra t ion 
de l'acide arsénieux à pe t i t e s doses . Les expériences de 
M. Vesque v iennent à l ' appu i des observa t ions faites 
depuis l ong temps sur l ' h o m m e , et exp l iquen t , pa r les 
données de l 'expérience et de, l 'analyse, ce que la s imple 
observation avait déjà app r i s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 2 

Les tourteaux de palmier employés a la nourriture du bétail. 

Chaque espèce de bé ta i l exige u n a l imen t spécial pour 
assurer son développement . Ma i s l ' a l imenta t ion ordinaire 
des bes t i aux ne renferme p a s toujours -dans u n e propor
tion convenable les corps a s s imi lab les indispensables à 
leur croissance. M . Garl Schaetzler a p u b l i é , en Bavière, 
une Notice sur le calcul des rations fourragères, dans 
laquelle i l r e c o m m a n d e beaucoup les tour teaux de pal
mier p o u r la n o u r r i t u r e des bes t i aux . 

I l faut par jour à une vache la i t i è re , selon les observa
tions de M . Wolff, de l 'Académie agricole de Hohenheim, 
1 k i log ramme 2 5 0 g r a m m e s d ' a lbumine et 6 kilo
g r a m m e s 2 5 g r ammes de subs tances non azotées. La 
somme totale des subs tances fourragères sèches devra se 
chiffrer pa r 11 ou 14 k i l o g r a m m e s , et le r appor t des ma
tières nut r i t ives serait celui de 1 à 5 , t andis que celui du 
foin s 'expr ime comme 1 est à 6. 

C'est p o u r q u o i M . "Wolff conseil le u n e addition de 
tour teaux hu i leux , ou de fèves concassées, ou encore de 
bet teraves avec de la pai l le hachée , au foin de prairie. Il 
p r é t end auss i q u e les subs tances q u i renferment le plus 
d ' a lbumine agissent le p lu s sur la p roduc t ion du lait. 

P a r m i les subs tances a l imenta i res reconnues comme 
agissant s u r la p roduc t ion d u la i t , et cont r ibuant beau
coup à l ' engra i s sement , on r e c o m m a n d e les tourteaux 
de pa lmie r , r é s idu de l 'express ion du fruit de YEkeis 
guineensis, q u a n d l 'hui le de p a l m e en a été extraite. 

Ces tour teaux renferment 16 p o u r 100 de substances 
aqueuses , 17 de subs tances a l b u m i n e u s e s , 8 de matières 
grasses , 37 de subs tances extract ives non azotées, 8 de 
fibres l iqueuses et 4 de cendres . 
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Le rapport des subs tances nu t r ives est 1 : 2 , 6 . L e 
plus ou moins de d iges t ib i l i t é des fourrages a u n e g r a n d e 
influence sur Ja p roduc t ion du lai t . E n effet, 1 0 0 p o u r 
1 0 0 do protéine, 1 0 0 p o u r 100 do subs tances g r a s s e s , 
92 pour 100 de subs tances extractives non azotées, 72 p o u r 
1 0 0 de fibres l igneuses de ces tour t eaux , sont a s s imi l é s 
par la digestion, t and is q u e la d igest ion des t o u r t e a u x 
de colza, qui se venden t p l u s cher dans le c o m m e r c e , 
se chiffre seu lemen t p a r 8 4 p o u r 100 de p r o t é i n e et 
85 pour 100 de m a t i è r e s extractives non azotées. 

L'analyse des tou r t eaux de p a l m i e r a dopnê , d ' a p r è s 
des essais faits à M œ s s t e r n , 1 9 , 3 8 pour 100 de p r o t é i n e , 
2,55 de subs tances g ras ses , 4 2 , 6 2 de subs tances e x t r a c 
tives s a n s azote et 3 0 , 8 1 de fibres l i gneuse s . 

Faisons ma in t enan t connaî t re les r é su l t a t s d 'essa is fa i ts 
avec les tourteaux de pa lmie r employés à la n o u r r i t u r e de 
bestiaux. 

On avait choisi deux vaches- la i t iè res , auxquel les on 
donnait, par j o u r et par tê te , 7 k i l og rammes et d e m i de 
foin de pra i r ie , 1 k i l o g r a m m e et d e m i de pai l le d ' o r g e , 
17 kilogrammes et demi de be t te raves et 3 0 g r a m m e s de 
sel. Cette rat ion étai t insuffisante p o u r ob ten i r le maxi 
muni relatif de la p roduc t ion du la i t . On ajouta des tour 
teaux de palmier à la ra t ion de l ' une de ces vaches , p o u r 
pousser à u n e a u g m e n t a t i o n du lait et d u b e u r r e . A u 
bout d'une dizaine do j o u r s , la vache qu i recevait j o u r 
nellement 1 k i l o g r a m m e de ces tour teaux offrait u n e 
augmentation de la i t de 1 l i t re et demi ; l ' au t re , qu i n ' ava i t 
reçu que la ra t ion sans t ou r t eaux , p résen ta i t u n e d i m i 
nution de lait de 1 l i t re , dans le même laps de t e m p s . L e 
lait de la p r e m i è r e vache était p lus r iche en crème q u e 
celui de l 'autre b ê t e . 

Les tour teaux de p a l m i e r su rpassen t en efficacité l es 
tourteaux de colza, lo r squ ' i l s 'agit de p rodu i re de la 
graisse._ Des r appo r t s d ' agr icu l t eurs a l l emands s 'accor
dent à a f f i r m e r que les a n i m a u x engra issés avec ces t o u r 
teaux donnent u n e viande t rès- recherchée et es t imée p a r 

L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . X X I I — 24 
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l e s b o u c h e r s . Cm p e u t e n d i r e a u t a n t d u l a i t , qu i produit 

15 p o u r 100 p l u s d e b e u r r e q u e q u a n d l a vache reçoit 

d e s t o u r t e a u x d e c o l z a . 

E n F r a n c e , d e s a g r o n o m e s o n t c o n s t a t é expér imenta le 

m e n t l e s b o n s effets d e s t o u r t e a u x d e p a l m i e r dans l 'al i 

m e n t a t i o n d u b é t a i l . M . E . F r a n k d e l a R o b e r t s a u a 

d o n n é l ' e x e m p l e , q u i a b i e n t ô t é té s u i v i . 

T o u s c e s a g r i c u l t e u r s a s s u r e n t a v o i r r e c o n n u que les 

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

m e n t n o u r r i s s a n t e t q u i r é m u n é r e r a a m p l e m e n t l 'éleveur 

q u i s a u r a l ' e m p l o y e r a v e c d i s c e r n e m e n t . 

1 5 

Richesse chevaline du monde. 

L a r i c h e s s e c h e v a l i n e d u m o n d e e n t i e r s e chiffre par 

u n to ta l d e 5 8 m i l l i o n s d e c h e v a u x . L a C h i n e et l e Japon 

n e s o n t p a s c o m p r i s d a n s ce chi f fre . 

L a F r a n c e n e figure d a n s cot e n s e m b l e q u e p o u r p r è s de 

3 m i l l i o n s d e c h e v a u x . I l y a s e p t a n s , e l l e e n p o s s é 

d a i t 3 3 0 0 0 0 0 . 

La Russ ie possède 21 570 000 chevaux 
L'Al lemagne 3 352 000 i 
L'Autriche 1 367 000 » 
La H o n g r i e 2 179 000 » 
La Grande-Bretagne 2 255 000 » 
La Turquie 1 100 000 » 
Les É t a t s - U n i s 9 504 000 » 
La Républ ique Argent ine 4 000 000 » 
Le Canada 2 624 000 » 
L'Uruguay » 1 600 000 » 

O n sa i t q u e c 'est d a n s l e s v a s t e s p l a i n e s d e l ' A m é r i q u e 

d u S u d , p a r t i c u l i è r e m e n t d e la P l a t a , q u e q u e l q u e s g o u 

v e r n e m e n t s e u r o p é e n s , et s u r t o u t l ' A n g l e t e r r e , font leur 

r e m o n t e . 
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A G R I C U L T U R E . S71 

On raconte à ce sujet qu ' i l y a p l u s i e u r s années le 
gouvernement ang la i s fit l 'acquis i t ion de 2000 j u m e n t s 
de Ja Plata , que , p a r m e s u r e po l i t ique et p a r nécess i té 
financière, le gouvernement sud -amér i ca in céda au pr ix 
de 5 francs par tê te . Ces j u m e n t s étant complè tement s a u 
vages, on recouru t , p o u r les e m b a r q u e r , à u n procédé 
assez original. Au moyen d 'une éponge imbibée de chlo
roforme, on amena l ' an imal à u n état d ' anes thés ie suffi
sant pour empêcher ses violences, mais lu i p e r m e t t a n t 
de se tenir debout et de se mouvoir . L ' e m b a r q u e m e n t fut 
ainsi pra t iqué t rès r ap idemen t et sans difficulté. 

1 4 

Le commerce de la viande fraîche importée d'Amérique. 

L'Amérique commence à i m p o r t e r en E u r o p e , pa r t i cu 
lièrement en Angle te r re et dans les por t s de l 'ouest de 
la France, des quan t i t é s de v iande fraîche, et ce gen re 
d'importation doit être p r i s en considéra t ion t r è s - sé r i euse , 
par le pub l i c d 'une pa r t , et les a g r i c u l t e u r s de l ' a u t r e . 
La viande fraîche est en Ejirope à u n p r ix t rès élevé. 
Emprunter à des pays p roduc t eu r s cette ma t i è re essen
tielle à l ' a l imenta t ion est donc u n vér i tab le bienfai t p o u r 
les populat ions. M a i s , d 'un au t re côté, bet te impor t a t i on 
n'est-elle pas u n dange r p o u r no t re ag r i cu l t u r e et no t re 
industrie agricole de l 'élève des bes t i aux? Voilà des ques 
tions qu'i l i m p o r t e d 'approfondir , et c'est à ce propos que 
M, Hervé M a n g ó n a réd igé une note qu ' i l a p résen tée , 
en 1878, à la Société d'encouragement pour l'industrie. 

« J'ai a s s e z c o n f i a n c e , dit M. Hervé Mangón, dans la puis
sance productive de notre sol, pour ne pas |m'inquiéter outre 
mesure de la concurrence que les viandes américaines, ou 
les bestiaux de la Hongrie et de certaines parties de l'Au
triche ou de l'Italie, peuvent venir faire sur nos marchés à 
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la production indigène; mais il ne convient pas do s'endormir 
dans une sécurité sans prévoyance. Il faut constater les faits 
avec calme, pour étudier à l'avance les solutions les plus con
formes à l'intérêt général, et préparer, s'il y a lieu, les mo
difications à introduire dans nos exploitations rurales pour 
soutenir avec avantage la lutte contre la concurrence étran
gère. » 

C'est p a r l e s chiffres que l 'on peu t j u g e r de l ' importance 
de cette b ranche nouvelle du commerce , et de la concu> 
rence qu 'e l le peu t faire à la p roduc t i on similaire en 
E u r o p e . Les chiffres que cite M . Hervé M a n g o n sont 
emprun té s , pour l 'Angle te r re , à u n e publ ica t ion de la 
Société royale d'agriculture, et p o u r la F rance à des 
documents pe r sonne l s à l ' au teur . 

Le t ranspor t des viandes fraîches à d ' immenses dis
tances semblai t autrefois une diff icul té . insurmonlable . Le 
p r o b l è m e , dit M . Hervé M a n g o n , est au jourd 'hu i résolu 
d a n s des condit ions p ra t iques e t avec une économie sur
p r e n a n t e . 

L e s expédit ions les p lus impor t an t e s sont celles qui se 
font de New-York à des t ina t ion de Liverpool . 

Les bœufs sont amenés de l ' i n té r i eur du pays aux envi
rons de New-York p a r les chemins de fer, et débarqués 
p r è s d 'abat toirs spéciaux. L ' aba tage des an imaux se fait 
avec une rap id i té et u n soin ex t rêmes , grâce à un maté
r ie l parfai tement en t endu et à u n p e r s o n n e l d'ouvriers 
t r è s -hab i l e s . L a v iande de l ' an imal aba t tu est divisée en 
qua r t i e r s . On l 'enveloppe so igneusement dans de fortes 
toiles de coton, et on la conserve, en a t tendant l 'embar
q u e m e n t , dans des magas in s dont la t empéra tu re est 
de -f- 4°. Lo r sque le paquebo t est p rê t à pa r t i r , on y trans
por te r ap idemen t la v iande , et on la place dans des 
chambreB refroidies, spécia lement disposées pour cet 
u sage . 

On sait q u ' u n bâ t imen t spécial , Je Frigorifique, fut 
expédié, en 1876, du Havre en A m é r i q u e , p o u r servir au 
t ranspor t de quar t i e r s de viandes fraîches, en maintenant 
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les viandes à la t e m p é r a t u r e de 0" pa r l 'emploi de l ' é the r 
méthylique, avec les appare i l s de M . Ch. Tel l ier . Cette 
entreprise fut couronnée d 'un succès comple t . 

Les moyens q u i servent su r les paquebo t s amér ica ins 
à conservería v i a n d e , p e n d a n t la t raversée en t re les deux 
mondes, sont beaucoup p lu s s imples que ceux que l 'on 
avait réalisés pa r le sys tème de M . Te l l ie r sur le Fri
gorifique. M . He rvé M a n g ó n décrit comme il su i t l ' a m é 
nagement du Celtic, b â t imen t de la Compagnie t r a n s 
atlantique amér ica ine affecté à cet u s a g e . 

L'étage infér ieur d u paquebo t , a u - d e s s u s de la cale , 
est consacré aux chambres à viande. Ces chambres for
ment deux r angées , séparées par u n corr idor . Chacune de 
ces chambres est enveloppée de toutes p a r t s de mat iè res 
non conductrices de la chaleur . Les por tes , garnies de 
joints en caoutchouc, in te rcep ten t complè tement l 'entrée 
et la sortie de l 'a i r . Les viandes sont su spendues , dans 
ces chambres , en rangées r égu l i è res . Dans les in terva l les , 
elles sont ma in t enues pa r des t raverses et des cales, de 
manière que les mouvemen t s du navire ne pu i s sen t occa
sionner entre elles n i choc n i f rot tement . Dans le corr idor 
intermédiaire fonctionne u n vent i la teur à doub le effet 
d'aspiration et d'insufflation, qu i puise de l 'air froid d a n s 
un magasin bien fermé, contenant u n e provis ion de 
glace, et refoule cet air dans les chambres à v iande . L 'a i r 
froid arrive dans los chambres à viande p a r la pa r t i e 
supérieure et sort pa r la par t ie infér ieure , p o u r r e tou rne r 
à la glacière. L e m ê m e air c i rcule a ins i con t inue l lement 
de la glacière, où i l se refroidit , aux chambres à v iande . 

Des the rmomèt res p lacés en divers po in t s de ces c h a m 
bres et disposés de maniè re que leur t ige g raduée sorte 
à l 'extérieur, sont cons t amment survei l lés , et l 'on règle 
la marche du ven t i l a teur pour que la t empéra tu re des 
chambres à v iande ne descende j a m a i s au -dessous de 
~f-2° centigrades et n e s'élève jamais au -des sus de -f- 4 C ,4 . 
La viande n 'es t donc pas gelée ; elle est s eu lemen t plon
gée dans un courant d 'air froid. I l a été reconnu, en effet, 
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que la congélat ion de la viande par u n froid au-dessous 
de û° la r end de mauva i s goû t , et qu ' i l suffit, pour la con
server , de la ma in t en i r à la t empéra tu re de quelques de
g rés a u - d e s s u s de 0". 

D 'après les r ense ignemen t s recueil l is pa r la Société 
royale d'agriculture, le pr ix du fret de New-York à L i -
vcrpool , comme de Chicago à N e w - Y o r k , est de 10 cen
t imes seulemenl par k i l o g r a m m e de v iande t ransportée. 

L o r s q u ' u n b â t i m e n t chargé de v iande par t de New-
York, ' le t é légraphe a t l an t ique en prév ien t , en Angleterre , 
les agen t s des expédi teurs , de sor te que , pendan t que le 
navire t raverse l 'Océan, les co r re spondan t s de la Com
p a g n i e s 'occupent d ' a ssure r le p l acemen t de la cargaison 
à son arr ivée. U n délai de trois j o u r s l e u r est accordé, 
p e n d a n t leque l les v iandes peuven t res te r dans le navire. 

Dans les p r e m i e r s t e m p s , la nécess i té de débi ter en 
t rois j o u r s u n e g rande quan t i t é de v iande fraîche obligeait 
souvent à la vendre à u n pr ix t rop b a s . Ma i s on a fait 
cons t ru i re à Liverpool des m a g a s i n s don t la température 
est m a i n t e n u e au d e g r é convenable p a r des machines 
frigorifiques qu i envoient d e l ' a i r à l a t empéra tu re voulue 
dans les c h a m b r e s closes de ces m a g a s i n s . L a capacité 
de l 'un de ces m a g a s i n s est de 5662 mèt res cubes, c'est-
à-d i re qu 'e l le est assez g rande p o u r contenir l 'approvi
s ionnement d 'une g rande ville p e n d a n t p lus ieurs jours. 

L a viande fut d 'abord expédiée du por t de Liverpool à 
Londre s par des wagons de marchand i se s ordinaires ; mais 
au jourd 'hu i , p o u r a s su re r le bon état de la viande, on 
fait ces expédi t ions dans des wagons s p é c i a u x , rafraî
chis pa r des procédés ana logues à ceux employés à bord 
des nav i res . 

L e s v iandes américaines sont vendues à Liverpool, en 
moyenne , au pr ix de 1 franc 40 cent imes le ki logramme, 

Si l 'on d e m a n d e quel le est l ' impor tance de ce nouveau 
commerce , nous d i rons , d 'après les relevés faits par la 
Société royale d'agriculture, qu ' en janvier 1 8 7 7 , pour 
p r e n d r e des exemples , on a i m p o r t é de New-York et de 
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Philadelphie en A n g l e t e r r e , 1 166 349 k i log rammes ; en 
février, 2 245 966 ; e n m a r s , 3 041 341; en avril , 3 869 362. 

A ces documents , M . Hervé M a n g o n ajoute ceux qu ' i l 
a recueillis, de son côté, concernant les expédit ions faites 
par d 'autres po in t s des E t a t s amér ica ins et qui s'élèvent 
à la moitié de celles dont nous venons de pa r le r . E n 
19 mois , l ' impor ta t ion , en E u r o p e , des viandes amér ica i 
nes fraîches a été de 30 mi l l ions de k i l o g r a m m e s . 

Il s'agit donc , en r é s u m é , d 'un commerce considérable 
et disposant de g randes ressources . 

Les frais de t r anspor t d 'Amér ique aux por t s angla is ou 
français, en y comprenan t les faux frais et les bénéfices 
des commerçants , n e semblen t pas devoir dépasser 0 fr. 15 
à 0 fr. 18 pa r k i l o g r a m m e de v iande , et comme la viande 
se vend sur les marchés de Liverpool au pr ix de 1 fr. 40 
en moyenne le k i l o g r a m m e , on voit que notre product ion 
nationale n 'es t protégée contre l ' invasion des viandes 
américaines q u e pa r un écart de pr ix d 'une t renta ine de 
centimes au p l u s . 

K Ce r e m p a r t est faible, a s su rémen t , di t M . Hervé 
Mangon, et obl ige les ag ronomes européens à penser 
sérieusement à l 'avenir . » 

En présence de tels faits, on res te convaincu de la 
nécessité d 'abaisser le pr ix de product ion des a l iments 
du bétail , c ' es t -à -d i re de fourrages , et de favoriser le 
plus possible l es travaux product i fs de dessèchement et 
de polders qu i sont appelés à a u g m e n t e r l a rgemen t en 
France la product ion du bé ta i l . 

Au mois d 'octobre 1878, dans l ' une des séances de la 
Société de Berlin pour les éludes industrielles, le p r o 
fesseur Rou leaux à fait u n e communica t ion sur l 'état ac
tuel du t r anspor t de la viande fraîche d 'Amér ique en 
Europe. Au jourd 'hu i la quant i té de viande exportée n 'est 
plus de 1 mil l ion de l ivres pa r an , ma i s b i en de 53 
millions. C'est de la v iande de bœuf de p remiè re qual i té , 
qui se vend au pr ix de 48 cent imes le k i log ramme. 

La viande à t r anspor t e r est cousue dans de la m o u s -
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sel ine, jmis enfermée dans des récipients spéciaux, tenus 
froids. Ces caisses de 3 à 4 mèt res de haut et ^de large, 
de 8 à 10 mèt res de long, renferment 600 tonnos de viande. 

1 3 

Le vin d'oranges. 

Devant les ravageschacjuejour croissants du phylloxéra, 
les hab i tan t s des contrées p ropres à la cu l ture de l 'oran
ger ont recherché si l 'on ne pour ra i t avec l 'o range obtenir 
un p rodui t q u i , par l ' apparence et le goût , ressemblât 
au vin . 

Des expériences ont été faites, et il a été constaté que 
le l iquide provenant des oranges const i tuerai t un vin 
d 'un goût t rès agréab le . 

Les oranges une fois pa rvenues à l eu r ent ier dévelop
pemen t sont improp re s à la vinification. I l faut donc 
choisir , non le fruit arr ivé en p le ine ma tu r i t é , dans le 
que l su rabonde le p r inc ipe suc ré , m a i s celui qu i , n 'étant 
pas en t i è rement m û r , renferme encore de notables quan 
tités d'acides c i t r ique et m a l i q u e . 

On a ob tenu jusqu ' ic i deux sor tes d e v i n s différents. Le 
mei l l eur s 'obt ient en j anv ie r , avec le fruit de la saison. Le 
v in dit mandarin est celui que r end l 'o range cueillie en 
avr i l . Ces deux espèces de vin sont d ' u n e couleur agréable 
à l 'œil , par fa i tement t r ans luc ides , d ' une saveur douce, un 
p e u relevée d 'ac idi té , et d 'une r ichesse alcoolique de 
15 pour 100 à peu p r è s . 

Au moyen d ' u n e manu ten t i on spéciale on obtient un 
v in m o u s s e u x , qu i n e renferme que 12 p o u r 100 d'alcool. 
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La catastrophe'de la rus Béranger, à Paris. — Quelques renseigne
ments sur les fulminates. — Composition chimique et degré de 
force explosive des fulminates. •— Procédé de fabrication du ful
minate de mercure employé dans la confection des amorces. — La 
composition des amorces-canon de M. Blanchon. — Dangers de la 
préparation et de la conservation des fulminates. — Explosion de 
fabriques d'amorces. 

Le 14 mai 1878, u n épouvantable ma lheu r frappa u n 
quartier de P a r i s , celui do la rue du T e m p l e . La maison 
portant le n u m é r o 22 de la rue Dérange r , s i tuée entre le 
passage Vendôme et le magasin de nouveautés du Pauvre 
Jacques, contenait u n magas in d 'ar t ic les de m é n a g e et 
jouets d 'enfants , a p p a r t e n a n t à M . Blanchon . D a n s le 
nombre des j oue t s é ta ient compr i s pouf u n e l a rge p a r t 
les pistolets et canons qu i dé tonen t au moyen d 'amorces 
tn papier, c ' e s t - à -d i r e de pe t i tes parce l les de fulminate 
déposées su r u n carré de p a p i e r spécial , le p lu s souvent 
rouge. M . Blanchon avait m ê m e , sous le nom de canon-
amorce, fait u n e spécial i té de ces p rodu i t s . 

À hui t heu res du soir , u n e détonat ion semblab le à u n 
coup de canon r e t en t i t , et fut suivie d ' un b r u i t sourd . 
C'était le dépôt d ' amorces de M . Blanchon qu i venai t de 
faire explosion, et la maison qui le contenai t , u n e maison 
à six étages, s 'était effondrée et renversée sous le choc for
midable résu l tan t de l 'explosion des gaz s u b i t e m e n t for
més par la détonat ion des amorces fu lminan tes . 
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Le sol avait t r e m b l é , comme secoué p a r un tremblement 
de t e r re . L e s vi t res volaient en éclats , en même temps 
q u ' u n e épaisse fumée empl i ssa i t toute la place du Châ-
t e a u - d ' E a u et les a l en tou r s . _ 

L e s h a b i t a n t s du qua r t i e r s 'enfuyaient , l'effroi était à 
son comble . 

Bientôt le feu éclata. Le combus t ib l e des cuisines, mis 
en contact p a r l 'effondrement de la maison avec les ma
t ières in f lammables , p rodu i s i t u n incendie sans flamme, 
mais accompagné d ' une fumée noi re et in tense . 

A neuf h e u r e s s eu l emen t on p u t approcher de cet 
ho r r ib le amas de décombres fuman t s , et p rocédera i ! sau
vetage des m a l h e u r e u x ensevelis v ivants sous ces débris 
amonce lés , et en r e t i r e r les m o r t s . 

P e n d a n t la nu i t et la j o u r n é e du l endemain on dégagea 
les b lessés et les m o r t s . Quinze p e r s o n n e s pnviron furent 
t rouvées mor tes et q u a r a n t e b l e s sées . Ce ne fut que 
que lques j o u r s après q u e l 'on re t i ra des décombres le 
corps de la femme du géran t de la maison Blanchon, 
M m e M a t h i e u , et le corps de sa servante . I l fallut plus 
d 'une s ema ine et des p récau t ions de tout genre pour dé
ba r r a s se r le sol de l ' amas i m m e n s e de ru ines et de dé
combres amoncelés s u r l ' emplacement de cette maison, et 
au jourd 'hu i encore , c ' es t -à -d i re à hu i t mois de distance, 
l ' emplacement renferme encore des déb r i s de pout res , de 
moel lons , a ins i que des effondrements et des excavations 
qu i a t t r i s ten t le r e g a r d du p a s s a n t . 

D ' ap rès la déclara t ion de M . M a t h i e u , le gérant de 
M . B lanchon , le m a g a s i n de la rue B é r a n g c r contenait 
800 grosses de capsu les -amorces , r ep résen tan t 576 000 
capsu les -amorces . E n t enan t r i g o u r e u s e m e n t compte de 
la p ropor t ion de fulminate qu i en t re dans ces engins, 
on comprend a i sément l 'effondrement épouvantable qui 
s'est p rodu i t . 

On a pe ine à comprendre commen t l 'adminis t ra t ion 
avait p u tolérer au mi l ieu des quar t i e r s les p lu s populeux 
de la capi ta le l 'existence d 'une provis ion de matières 
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détonantes et explosibles au p lu s h a u t degré . Nous n 'avons 
point à t ra i ter ici la ques t ion au poin t de vue a d m i n i s 
tratif ou l éga l ; nous l a i s se rons donc de côté toute consi
dération de cet o rd re . M a i s la cur ios i té p u b l i q u e ayant 
été pendant l o n g t e m p s éveillée su r cette ques t ion , nous 
donnerons, à t i t re de r e n s e i g n e m e n t s , que lques i nd i ca 
tions sur la n a t u r e , l ' o r ig ine , le mode de p répara t ion , 
enfin les p ropr ié tés explosives des fulminates, cause 
essentielle de la ca tas t rophe de la rue Béranger . 

Qu'est-ce q u ' u n fulminate? Quel le est la composit ion 
chimique de ce p rodu i t , et comment expl iquer ses p r o 
priétés explosibles? 

C'est en 1 7 7 4 que le p remie r fu lminate , le fulminale 
de mercure, fut découvert par Bayen , pharmacien des 
armées de Louis X V ; mais on ne songea p a s , à cette 
époque, à t i rer par t i des p ropr i é t é s détonantes de ce sel . 
Cene fut qu 'en 1 7 8 8 que Ber thol le t eut l ' idée d 'appl iquer 
à la fabrication d 'une poudre de gue r re le fulminate 
d'argent, qu ' i l venai t de découvrir en suivant le procédé 
qui avait servi à Bayen pour p répare r le fulminate de 
mercure. Mais l ' ext rême ins tabi l i té du fulminate d ' a rgen t , 
la facilité avec laque l le il détone sous l ' influence du p l u s 
léger choc ou do la m o i n d r e élévation subi te de tempéra
ture, firent r e s t r e indre l 'appl icat ion de ce sel aux feux 
d'artifice. 

En 1800 , u n ch imis te ang la i s , Howard , r ep renan t les 
expériences de Fourc roy et Vauque l in su r les fulminates , 
réussit à p répa re r u n e p o u d r e ex t rêmement explosible, 
composée de fu lminate de m e r c u r e et de sa lpê t re , qu i 
possédait t ou tes les qual i tés requises p o u r remplacer la 
poudre d 'amorce dont on faisait alors usage pour enflam
mer la poudre dans le bass ine t des a r m e s à feu. 

Le fulminate de m e r c u r e , qu i a por té long temps le 
nom de poudre de Howard, est formé pa r la combinaison 
d'un oxacide d u cyanogène (G" O a ) , n o m m é acide fulmi
nique, avec le protoxyde de mercu re ; sa formule chi
mique est (Hg O) 2 Cy a 0 ! . Son ana logue , le fulminate 
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d'argent, r é su l t e de la combina i son de l 'acide fulminique 
avec le pro toxyde d ' a rgen t , comme l ' ind ique sa formule 
(Ag 0 ) ! Gy s O a . Ces deux sels s 'obt iennent en traitant 
l 'alcool pa r l 'acide azot ique, en p résence de l'argent en 
excès. 

P o u r p r é p a r e r le fu lmina te de mercure , on dissout 
1 pa r t i e de mercu re dans 12 pa r t i e s d 'acide azotique à 38 
ou 40° de l ' a réomèt re de B a u m e , et l 'on ajoute peu à peu 
à la l i q u e u r 11 par t i es d'alcool à 85 ou 88° centésimaux; 
pu i s on fait chauffer le mé lange au b a i n - m a r i e , jusqu'à 
ce qu ' i l se p r o d u i s e des vapeurs b l a n c h e s et épaisses. 
P a r le re f ro id issement , on voit se déposer de petits cris
taux d ' un b lanc j a u n â t r e , qu ' on lave à l 'eau froide et 
qu 'on sèche e n s u i t e avec p récau t ion . La substance ainsi 
ob tenue est le mercure fulminant, ou fulminate de 
mercure. 

On p répa re le fu lminate d ' a rgen t en faisant dissoudre 
l ' a rgen t p u r dans de l 'acide azo t ique ; on l 'additionne 
d'alcool et l 'on fait chauffer la l i q u e u r ac ide . Les mêmes 
réact ions se p r o d u i s e n t , et la p o u d r e b lanche qui reste 
après le re f ro id issement , est le fu lmina te d ' a rgent . 

Ces p o u d r e s sont des p lu s dangereuses à manier . Elles 
dé tonent avec u n e ext rême violence et peuven t occasion
ner de t e r r ib les acc iden ts . L e p lu s léger frottement suffit 
p o u r p rovoquer l e u r explosion. Auss i n e les touche-t-on 
qu 'avec des bague t t e s de bois t endre ou des cuillers en 
pap ie r . P l u s i e u r s ch imis tes ont été t ué s , ou horr iblement 
mu t i l é s , faute d 'avoir p r i s les précaut ions suffisantes 
dans la p répa ra t ion de ces p r o d u i t s . 

E n 1809, m o n oncle, P i e r r e E i g u i e r , professeur de 
chimie à l 'Ecole de pha rmac ie de Montpe l l i e r , perdi t un 
œi l , p a r l 'explosion du fu lminate de m e r c u r e , pendant 
qu ' i l s 'occupait à p répa re r ce p r o d u i t . C'est ce qui lit 
d i re à u n de ses col lègues . « Le professeur Figuier 
fait de la chimie à per te de vue . » 

Si l 'on n o u s demande comment il se fait que les ful
mina tes a ient en pa r t age cette t e r r ib le et désastreuse 
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instabilité, nous n ' a u r o n s aucune réponse à faire à cette 
question. L a chimie n ' es t p a s en état, p a s p lu s que la 
mécanique ni la p h y s i q u e , de nous expl iquer cette décom
position si p r o m p t e . T o u t ce que l 'on peut d i re , c'est quo 
tous les é léments de l 'acide cyan ique , à savoir le c y a n o 
gène et l 'oxygène, sont gazeux, et que quand ses sels 
solides se décomposent , i ls me t t en t en l iber té u n e masse 
énorme de gaz s u b i t e m e n t formés . L a poudre à canon est , 
comme l 'acide cyan ique , u n e associat ion de subs tances 
chimiques q u i , en se décomposant , se t r ans fo rmen t 
presque to ta lement en gaz. Ces gaz, s u b i t e m e n t formés 
et dilatés p rod ig i eusemen t par la chaleur qu i résu l te de 
cette décomposit ion, jou i ssen t d 'une pu i ssance mécan ique 
énorme. Mais en ver tu de quel le cause pa r t i cu l i è re l 'ac ide 
cyanique a- t - i l le r edou tab le pr iv i lège de cette t ransfor 
mation subi te? L a science est m u e t t e su r cette ques t ion . 
Elle ne peut pas p lus expl iquer l 'effrayante ins t ab i l i t é 
des fulminates q u e celle des chlora tes ou des p i 
crates. 

Les chlorates, les p icra tes et les fu lmina tes , auxque l s 
il faut ajouter la nitroglycérine et la dynamite, qu i 
n'est que la nitroglycérine d i luée d a n s u n e p o u d r e 
inerte, sont , en effet, les composés ch imiques en p o s 
session du redou tab le pr iv i lège de l 'explosivité amenée 
soit par le choc, soit p a r la chaleur , et chacun do ces sels 
a marqué de t r i s tes ca tas t rophes , dont l 'h i s to i re de l ' i n 
dustrie a conservé le souvenir . 

Le chlorate de potasse causa l 'explosion de la p o u d r i è r e 
d'Essonnes en 1788 ; — le p icra te d é p o t a s s e a p rovoqué 
la catastrophe de la place Sorbonne en 1869 ; — la dyna 
mite a amené la ca tas t rophe du fort de Joux en 1875 ; — 
le fulminate de mercu re a occasionné le désas t re de l a 
ruoBéranger le 14 m a i 1878. M a i s , nous le r épé tons , r i e n , 
dans l 'état actuel do la science, ne p e r m e t de dire p o u r 
quoi ces trois sortes de composés ch imiques ont en p a r 
tage cette t r is te et redoutable p rop r i é t é . 

En ce qu i concerne pa r t i cu l i è rement le fulminate de 
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m e r c u r e , i l est r econnu q u e la force d'expansion de ees 
se ls , q u a n d i ls dé tonent pa r l'effet d ' un choc ou de h 
cha leur , est b i en supé r i eu re à celle de la meilleure pou
dre à canon. P lacés sous u n e bou le creuse de cuivre, ils 
la chassent à u n e h a u t e u r v ingt à t ren te fois p lus grande. 
M . Ahel , ch imis t e a n g l a i s , a constaté que la propriété 
brisante est développée au p l u s hau t degré dans le 
fu lmina te de m e r c u r e . 

Le fulminate de m e r c u r e est employé dans la confec
t ion des amorces de g u e r r e et de chasse . E n outre, il 
se r t à f ab r ique r les amorces de que lques joujoux qui ne 
sont pas tou jours sans dange r . T e l s sont les pois fulmi
nants, qu i éclatent sous la s imp le p ress ion d u pied; les 
bombes fulminantes, q u ' o n fait dé toner en les jetant par 
t e r re avec force ; les bombes à la cosaque, formées de 
deux b a n d e s étroi tes de p a r c h e m i n , ent re lesquelles est 
p lacée u n e parce l le de fu lminate de m e r c u r e , avec 
q u e l q u e s g r a i n s de sable ou de verre p i l é ; lorsqu 'on tire 
ces deux b a n d e s on sens cont ra i re , le f rot tement du sable 
ou du ver re cont re la p o u d r e suffit p o u r en déterminer 
l 'explosion. Enf in , M . Blanchon es t , comme on ne le sait 
q u e trop a u j o u r d ' h u i , l ' a u t e u r de l 'appl icat ion du fulmi
na te de m e r c u r e à la confection de ces amorces pour les 
p is to le ts d 'enfants , cause p r e m i è r e du désas t re du 14 mai 
1878. Ces amorces se composen t d ' un g r a in de matière' 
fu lminante déposé sur u n carré de pap ie r . 

L e fu lminate de m e r c u r e est le seu l fulminate en usage 
p o u r la fabricat ion des a m o r c e s ; mais il n ' en t r e pas exclu
s ivement dans l eu r composi t ion . On a soin de modérer ses 
effets b r i s a n t s p a r l 'adjonction d 'une certaine quant i té de 
sa lpê t r e . L a p ropor t ion d u mé lange est de 2 par t ies de 
fu lminate de m e r c u r e p o u r 1 de sa lpê t re . Les grains de 
mat ière fu lminante de M . Blanchon sont , comme les 
amorces p o u r les fusils de guer re et de chasse, composés 
d ' un mé lange de fulminate de m e r c u r e et de salpêtre . 

P o u r p r é p a r e r la pâte des amorces, on opère de la ma
nière su ivan te : 
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On ajoute d'abord, au fu lminate de mercure 30 pour 
100 d'eau, afin de pouvoir le man ipu le r sans dange r ; car, 
dans cet état d ' h u m i d i t é , i l ne détone p a s , ou ne détone 
que par t ie l lement . P u i s on le bro ie su r u n e table de 
marbre, avec u n e mole t te de bo is , en le mélangean t de 
son poids de n i t r e ou de pulverin (poussière de poudre 
à canon).On obt ient a insi u n e p â t e assez consis tante , qu ' i l 
ne s'agit p lus que de façonner en bou le t t e s . A cet effet, 
on la passe d a n s un crible très-fin, a lors qu 'e l le est 
encore h u m i d e , et on l 'agi te ensui te dans u n bocal de 
verre, auquel on i m p r i m e u n mouvemen t de ro ta t ion , 
jusqu'à ce que l a p o u d r e se soit mise en gra ins de la 
grosseur que l 'on dés i re . 

Pour met t re ces g lobules à l ' abr i de l ' humid i t é , on les 
enduit d 'un vern is , formé d 'une d isso lu t ion de g o m m e 
laque blonde dans l 'alcool, ou de mas t i c dans l 'essence 
de térébenthine. L a cire p u r e est éga lement en usage 
comme vern is . 

Ce sont ces pe t i t s g ra ins de fulminate qu i , sous l 'action 
du choc, s 'enflamment et c o m m u n i q u e n t le feu à la charge 
de poudre contenue dans le canon de l ' a rme . 

Les amorces des a rmes à feu se composent d 'une 
petite capsule de cuivre rouge , dans laquel le on a déposé 
une parcelle du mé lange de fulminate de mercu re et 
de salpêtre, mé lange que l 'on recouvre d 'une gout te 
de vernis , p o u r le préserver de l ' humid i t é et des 
chocs. 

Les capsules que l ivrent les é tab l i s sements de l 'Éta t , 
se fabriquent à l 'us ine de M o n t r e u i l - s o u s - B o i s , où l 'on 
prépare le fulminate de mercu re pa r le procédé ch imique , 
que nous avons décri t p lu s h a u t . U n k i log ramme de 
mercure donne 1250 g r a m m e s de fu lminate , et avec 
cette quant i té de fulminate on peu t confectionner 40 000 
amorces. Chaque capsule des fusils de gue r re renferme 
3 cent igrammes de fu lminate de m e r c u r e , et 1 cen t i 
gramme environ de vern is recouvrant ce se l . 

On exécute le r empl i s sage des capsules en les plaçant 
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su r des p l anche t t e s en Lois, percées chacune de 500 trous, 
qu i peuven t recevoir au tan t de capsu les . A l'aide d'une 
p ipe t te on verse dans chaque capsule une goutte de ful
mina te de m e r c u r e . E n s u i t e on y dépose une goutte de 
vern is . Après q u o i , on fait sécher les capsules dans une 
é tuve, et on les m e t en sacs de 10 000, pour les expédier 
aux magas in s de l ' admin i s t ra t ion de la gue r r e . 

E n ra ison do l ' ex t rême facilité avec laquelle détone le 
fu lmina te de m e r c u r e , les explosions des fabriques 
d 'amorces fu lminantes sont assez communes . Aussi 
oh l ige- t -on les fabr icants à se t en i r dans des lieux éloi
gnés de toute hab i t a t ion , à ne p r é p a r e r à la fois que de 
pet i tes quan t i t é s do ma t i è re , et à n e conserver aucun 
approv i s ionnement . 

I l y a u n e dizaine d 'années , u n e fabrique de capsules 
fu lminantes s i tuée à Ivry, p rès de P a r i s , fut entièrement 
dé t ru i te p a r l ' explos ion de q u e l q u e s k i logrammes de 
fulminate de mercu re . 

A Vincennes , u n e explosion du m ê m e genre détruisit, 
en 1876, u n e au t r e capsu le r ie . 

Beaucoup d ' au t re s exemples du m ê m e fait ont trop 
souvent p rouvé la nécessi té d ' isoler les fabriques 
d 'amorces fu lminantes , de les placer dans des points de 
la capitale écartés de tou te hab i t a t ion ou aux bords de 
la m e r . Les ordonnances de police ne m a n q u e n t pas non 
p lu s , en ce qui concerne le t r anspor t et la conservation des 
amorces de g u e r r e ou des mat iè res fu lminantes , quel 
que soit l eu r u s a g e . Gomment se fai t- i l que ces ordon
nances soient res tées non avenues , en ce qu i concerne le 
fabricant de la rue B é r a n g e r ? N o u s n 'avons p a s , du reste, 
comme nous le d is ions en commençan t , à t ra i ter la ques
tion admin i s t ra t ive ou légale de la conservation des 
mat iè res fu lminantes dans les vi l les . N o u s voulions seu
l emen t r ense igner s o m m a i r e m e n t les l ec teurs , au point 
de vue scientif ique, sur u n e ques t ion qu i les a certaine
men t préoccupés à l 'occasion du m a l h e u r qui a terrifié 
la capi ta le . 
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a 

Explosion du feu grisou en Angleterre. 

Une terr ible explosion de feu g r i sou a eu l ieu en A n g l e 
terre, le 10 j u i n 1878, dans u n des charbonnages de 
MM. Evans et G 1 0 , connu sous le nom de W o r d P i t , à 
Haydock p rès de W i g a m . 

Le pui ts où est arr ivée la ca tas t rophe comprend deux 
galeries j celle de Ravenshead et celle de FJor ida . I l y 
avait 251 m i n e u r s à l 'œuvre au m o m e n t de l 'explosion, 
dix-huit à Ravenshead et le res te dans l ' au t re ga ler ie . 
Les d ix-hui t h o m m e s de la p r e m i è r e galer ie furent r e t i 
rés immédia tement , mais l 'un d 'eux m o u r u t pendan t le 
trajet; les d ix-sept au t re s étaient tous p lu s ou moins 
grièvement b les sés . 

Les deux galer ies sont re l iées entre elles p a r un t u n 
nel, et c'est en a r r iè re -de cette voie souter ra ine que l 'acci
dent fut p rovoqué . 

Les sauveteurs descendirent dans la mine dès que l 'ex
plosion se fut fait en tendre , et i ls t rouvèrent des cadavres 
d'hommes et de chevaux ho r r ib l emen t b rû lés et mut i l é s 
de tous côtés. Dix m i n u t e s seu lement avant la ca t a s 
trophe, la mine avait été visitée par les i n spec teu r s , q u i 
avaient déclaré qu 'e l le était en bon état . Gomme on n ' a 
fait aucun usage de p o u d r e dans cette m i n e , on ne p e u t 
donner d 'explication p laus ib le sur la cause du désas t re . 

Sur les 251 ouvr iers qu i é ta ient descendus le ma t in 
dans le p u i t s , on n ' e n trouva vivants que v i n g t ; et 
encore l 'un d 'eux m o u r u t - i l depu i s , ce qu i por te le 
nombre des vic t imes à 230. On eut beaucoup de pciue 
à sauver ceux q u i é ta ient ensevelis , car les explora teurs 
furent obligés de suspendre leur t ravai l , et à deux heu res 
du matin l ' accumulat ion de gaz était t e l lement p u i s 
sante, que l ' inspecteur du gouvernement , M . Headley , 
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d u t d o n n e r l 'ordre d ' é te indre les fourneaux, de peur de 
me t t r e encore le feu à la m i n e . L e s travailleurs furent 
donc cont ra in ts de s ' a r rê te r , et i ls profitèrent de cette 
suspens ion de travail p o u r r e m o n t e r les corps qu'ils 
avaient déposés dans u n e des dépendances de la mine. 
U n p u i s s a n t ven t i l a teur fut m i s en œuvre pour aérer 
les galer ies ; mais son action étai t p e u efficace. 

L a cause du désas t re , nous le r é p é t o n s , n 'est pas bien 
c o n n u e . T o u t ce q u ' o n t p u d i r e , les"1 survivants, c'est 
qu ' i l s ont en t endu u n e explosion e t qu 'auss i tô t , suffo
qués p a r la raréfaction de l ' a i r , i ls sont tombés sans 
connaissance . L e pu i t s passa i t p o u r ê t re dans des con
di t ions de sa lubr i t é parfa i tes , et le travail y était fait 
d ' après la m é t h o d e la p lus accrédi tée . Tou te s les précau
t ions é ta ient so igneusemen t p r i ses ; les pompiers étaien 
d e s c e n d u s , su ivant l ' u sage , avant l ' heu re où les mineurs 
descendent , et i ls avaient déclaré qu ' i l n 'y avait pas de 
gaz dans les ga le r i e s . 

Ce n 'es t p a s la p r e m i è r e fois q u e des explosions do 
feu gr isou se p rodu i sen t sans qu 'on p u i s s e leur assigner 
une cause cer ta ine . La science compte là une triste 
l acune . 

5 

Les explosions dans les moulins à farine. — Causes de ces accidents. 
— Phénomènes analogues observés dans les ateliers de pulvérisa
tion de la racine de garance. — Mémoire de M. Galloway sur les 
explosions observées dans les mines de houille exemptes de grisou. 
— Remarques de M. Simonin. — La catastrophe du puits Jahin 
(1876) expliquée par une cause de ce genre. — Conclusions sur la 
cause des explosions des moulins à farine. 

P e r s o n n e , a s s u r é m e n t , ne se serai t imag iné que dans 
la pa i s ib le enceinte d ' un moul in où l 'on no manipule 
a u t r e chose que le b l é , la farine et le son, i l pourrait 
su rven i r des explosions , accompagnées de mor t s d'homme 
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cl entraînant des désas t res cons idérab les . C 'es t p o u r t a n t 
ce qui est a r r ivé . U n na tu ra l i s t e des É t a t s - U n i s , M . L a u 
rence Smi th , a adressé à l 'Académie des sciences de 
Paris la relat ion détai l lée d ' u n fait de ce gen re . 

Le 2 mai 1878, u n e violente explosion a eu lieu dans 
un des g rands mou l in s à farine de M i l w a u k e e . Ces m o u 
lins, établis su r u n e des chutes d u Miss i s s ip i , compten t 
parmi les p lu s grandsr d u m o n d e . L e u r force motr ice est 
empruntée à l ' énorme chute d u fleuve. L a dé tonat ion , 
survenue b r u s q u e m e n t et sans q u e r i en la fît prévoir , 
fit sauter l a couver ture ent ière de cet i m m e n s e édifice ; et 
les murs s 'écroulèrent , t uan t u n g r a n d n o m b r e d 'ouvr iers . 
L'effet de cette explosion s 'é tendi t aux mou l in s vois ins . 
Des murai l les furent renversées , et u n violent incendie 
détruisit cinq des p l u s g rands m o u l i n s établ is su r la 
même chute d ' eau . 

Gomment expl iquer u n événement auss i ex t raor
dinaire? 

Après de m i n u t i e u s e s recherches , M . Lau rence Smi th 
est resté convaincu q u e l 'explosion est d u e à la p resenc" 
dans l 'a i r de mat i è res o rgan iques excessivement divisées, 
c'est-à-dire de fleur de farine, qu i ont ïormé u n mélange 

explosif, semblab le à celui de l ' é t he r ou de l ' a lcool , mêlés 
à l'air. Quant à l a cause de l a chaleur q u i a enflammé le 
mélange, M . Lau rence S m i t h la t rouve dans réchauf fe 
ment des meu les qu i t ou rnen t , d a n s ces m o u l i n s , avec 
une vitesse excessive. 

On a rappelé , à cette occasion, que , d a n s des moul ins à 
garance employés autrefois p r è s d 'Avignon, et qu i t r a 
vaillaient su r des mat iè res por tées à une t empéra tu re 
voisine de -f- 60°, l ' a i r , r empl i d 'une t rès fine pouss iè re , 
avait quelquefois dé te rminé des explosions, moins graves 
assurément, mais qui devaient être d u e s à une cause 
analogue. Dans des moul ins à garance qu i fonct ionnaient 
encore en 1866 et qu i mêla ien t à l 'a ir uno fine p o u s 
sière de racine de garance mélangée do poussière de 
charbon, on a vu s 'opérer de pe t i tes déflagrations ou 
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explos ions , qu i r appe la ien t les dé tona t ions des mélanges 
gazeux explosifs. 

U n m é m o i r e de M . Gal loway, c o m m u n i q u é à la Société 
royale de Londres, su r ['influence de la poussière de 
charbon dans les explosions de grisou, est de nature à 
j e t e r que lque l umiè r e su r l 'expl icat ion des faits que 
nous venons de s igna le r . Nous r é s u m e r o n s , en consé
quence , les considérat ions con tenues dans le mémoire de 
M . Gal loway. , 

D a n s les mines de houi l l e , où la t empéra tu re des 
chant iers est beaucoup p l u s élevée que la température 
extér ieure p e n d a n t tou te l ' année , on t rouve ordinaire
ment sur le sol des voies de rou lage et d 'aérage une 
couche de déb r i s , q u i se compose p r e s q u e exclusivement 
de pouss iè re sèche de charbon ou de cette m ê m e pous 
sière mélangée de pe t i t s f ragments de p i e r r e s . 

L a présence des pous s i è r e s de charbon dans l ' a tmo
sphère des galeries pour ra i t d o n n e r l 'expl icat ion d'explo
s ions qu i se sont p r o d u i t e s dans des mines de houi l le où 
l 'on n 'avai t consta té a u c u n e accumula t i on abondante de 
g r i sou , s'il était p rouvé q u ' u n m é l a n g e d 'a i r et dépouss ière 
de charbon peut s 'enf lammer à la p ress ion et à l a t empéra
tu re o rd ina i re s . S i u n tel mé l ange était inf lammable , il 
suffirait de supposer" u n couran t d 'a i r venan t balayer 
tout à coup les galer ies vois ines d u l ieu où se serait 
p rodu i t e l ' inf lammation locale d ' u n e pe t i te quant i té 
de mé lange explosif, p o u r expl iquer l ' inflammation 
do la m i n a tout en t i è re . E n effet, ce courant produi
ra i t dans la galer ie u n n u a g e de pouss iè re enflam
mée , et la flamme de cette pet i te explosion locale irait 
r encont re r i m m é d i a t e m e n t u n m é l a n g e explosif cont igu, 
c 'es t -à-di re r emp l i s s an t l 'a ir d u res te de la mine . Ce 
serai t «donc comme s i , au d é b u t , c 'est-à-dire avant que 
l 'accident se produis î t , tou te la m i n e avait été rempl ie 
d 'un mé lange gazeux in f lammable . 

M . Galloway a donc fait des expériences p o u r s 'assurer 
si l 'air contenant t r ès -peu de gr isou peu t former avec 
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la poussière de houi l l e u n m é l a n g e inf lammable . Ces 
expériences l 'ont condui t aux r é su l t a t s su ivan t s : 

Un mélange de gr i sou et d 'a ir , dans la p ropor t ion de 
1 volume du p r e m i e r , p o u r 60 a u p l u s d u second, n e 
fournit aucune indica t ion a p p r é c i a b l e de la présence du 
gaz inf lammable, lo r squ 'on l 'essaie su ivant la méthode 
ordinairement suivie d a n s les mines p o u r ce genre 
d'examen. 

Un mélange do gr i sou et d 'a i r , dans la p ropor t ion de 
1 volume du p r e m i e r p o u r 112 du second, devient 
inflammable à la p ress ion et à la t e m p é r a t u r e o rd ina i res , 
s'il est imprégné de pouss iè re de hou i l l e fine et sèche, 
telle- que celle q u ' o n rencont re s u r les voies de roulage 
intérieur de cer ta ines hou i l l è res . 

On peut conclure de cette expérience q u ' u n e explosion 
produite d 'une m a n i è r e que lconque , dans une telle hou i l 
lère, peut se p ropage r d 'el le-même et a t te indre des po in t s 
éloignés des chant ie rs où l'on ne soupçonnait pas la 
présence du grisou. 

M . Galloway invoque à l ' appu i de cette explication les 
observations qu i ont été faites p a r M . Vi ta l , i n g é n i e u r 
des mines, à p ropos d 'une explosion qu i arr iva , le 2 n o 
vembre 1874, dans la houi l lè re de Campagnac . Dans u n 
des chantiers, dont le sol était recouver t d 'une couche de 
charbon b i t u m i n e u x , u n s imple coup de m i n e d é t e r m i n a 
une explosion q u i b r û l a t rois ouvr iers si g ravemen t 
qu'ils en m o u r u r e n t . Or on n 'ava i t j a m a i s constaté su r 
ce point la p résence du g r i sou . Seu lemen t , comme il 
vient d'être di t , le sol de la galer ie étai t recouvert d 'une 
couche de pouss ière de charbon t r è s fine et t rès sèche, et 
le trou de la mine étai t au fond m ê m e d u chant ie r . On 
pensa alors que le coup, en p a r t a n t , avait p u occasionner 
la formation d ' un n u a g e de pouss iè re q u i avait p r i s feu 
en même t emps ; d 'où l 'explosion et ses fâcheuses consé 
quences. 

A la suite de t rois graves explosions su rvenues au 
commencement de décembre 1875 dans les mines de 
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N e w - T r e d e g a r , de Swai the et de L l h a n , M . Galloway 
examina les l i eux , et fut condui t à admet t r e qu 'une petite 
quan t i t é de gaz explosif s 'était accumulée au fond de la 
galer ie , là m ê m e où le courant ven t i l a teur n'avait aucune 
ac t ion ; q u e ce gaz s 'était enflammé au contact d'une des 
l a m p e s à feu n u , et avait soulevé auss i tô t , pa r son explo
s ion , u n n u a g e do pouss i è re , l eque l , se répandant dans la 
ga ler ie , avai t r encon t r é u n air assez mélangé de grisou 
p o u r que son arr ivée fût u n appoint suffisant pour rendre 
l ' explosion généra le . 

L ' exp los ion de la m i n e L l h a n a p résen té , selon M. Gai 
loway, des condi t ions à peu p rès semblab les . Cette 
explosion et les deux au t re s su rvenues .en trois jours , en 
décembre 1875, t enden t à faire croire q u e que lque agent 
extér ieur a p u jouer u n rôle p l u s ou mo ins g rand dans ces 
p h é n o m è n e s . On a r e m a r q u é q u ' à cette époque le baro
mè t re était élevé, et la t e m p é r a t u r e ex tér ieure t rès basse. 
Or ces condi t ions ne sont pas favorables aux explosions 
du g r i sou seu l . 

M . Gal loway adme t éga l emen t q u e l 'explosion de la 
mine de Campagnac , décr i te p a r M . Vi ta l , a été occa
s ionnée p a r la p résence d ' u n e faible p ropor t ion de grisou 
dans l ' a tmosphè re du chan t ie r . Ce chant ier avait été 
é tab l i d a n s la coucho do charbon , à u n e distance de 
25 mè t r e s en dehors d u couran t d 'a i r du vent i la teur , et 
n ' é ta i t vent i lé q u e p a r u n r e m o u s de ce courant , qu i arri
vait en su ivan t le sol , p o u r s 'en r e t o u r n e r par le toit. 
B ien q u e l 'a i r du chant ie r n ' accusâ t aucune trace de 
g r i sou , l es ouvr iers n ' en étaient pas m o i n s m u n i s d'une 
l ampe de sû re té , q u i l eu r pe rme t t a i t de se r end re compte 
de la s i tua t ion avant de mot t re le feu aux coups de mine. 
Cette p r écau t i on avait été j u g é e nécessaire parce que de 
faibles explosions s 'é taient p r o d u i t e s s u r divers points de 
la m i n e . Enfin le chan t ie r m ê m e était complè tement dB 
n iveau , et ne p résen ta i t aucune cavité où le gaz avait 
p u s ' accumule r . 

D a n s u n e communica t ion à l 'Académie des ^sciences, 
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M, Simonin, à l ' appu i des cons idéra t ions précédentes , a 
fait ressortir le rôle que la p résence dans l 'air de p o u s 
sières charbonneuses a p u j o u e r dans certaines explo
siona de mines . On Be r appe l l e la ca tas t rophe arrivéo 
en 1876, au pu i t s J a h i n , à S a i n t - E t i e n n e , où 2 0 0 m i n e u r R 
perdirent la vie Or cette m i n e p rodu i t très peu de 
grisou. Dans ce m ê m e p u i t s , a n t é r i e u r e m e n t , on avait 
constaté qu 'un s imple coup de m i n e avait a l l umé des 
poussières de charbon s u r une g rande é tendue . L e 
malheureux événement du pu i t s .Tabin serai t d û , selon 
M. Simonin, à la m ê m s cause. 

M. Simonin cite des explosions arr ivées d a n s des 
exploitations de mine ra i s mé ta l l i ques . Or dans ces 
mines, le gr isou n 'exis te j a m a i s . I l faut donc abso lumen t , 
d'après M . S imon in , avoir égard à la présence des p o u s 
sières charbonneuses p o u r expl iquer ces sor tes d 'acci
dents, et conclure que dans les explosions de toute mine la 
poussière charbonneuse enflammée doit j oue r u n rôle actif. 

Le danger q u e p résen te l 'existence de pouss ière de 
houille sèche dans les mines ' de c h a r b o n , p e u t ê t re fort 
atténué si l 'on a soin de po r t e r cette pouss iè re aus s i loin 
que possible des chan t i e r s , et de p ra t ique r su r u n e 
grande échelle l ' a r rosage des ga ler ies . H impor t e de faire 
remarquer, d ' a i l l eu r s , q u e dans cer ta ines mines la v e n 
tilation est loin d 'ê t re auss i active qu 'e l le devrait l 'ê tre, 
et qu'il serait i nd i spensab le de l ' amél iorer dans une 
large mesure , p o u r d i m i n u e r les chances d 'explosion. 

Le phénomène constaté dans les mines do boui l l e , en 
général, de l 'explosion dé te rminée p a r les nuages de 
poussière cha rbonneuse , expl ique assez b ien les explo
sions qui ont été observées dans les mou l in s à farine des 
Lords du Miss i s s ip i , I l res te cependant à comprendre 
comment l 'air p e u t s'échauffer spon t anémen t , sans cause 
extérieure, au point de provoquer l ' inf lammation d 'un tel 
mélange. N o u s avons dit q u e , d 'après M . Laurence Smi th , 

(1) Voir la 20" Année scientifique, pages 409-420. 
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la p rod ig ieuse vi tesse de rota t ion des meules dans les 
mou l in s des b o r d s du Miss i ss ip i p e u t développer assez 
de chaleur p o u r p rodu i r e cette t e m p é r a t u r e . M . Berthelot 
a p ré sen té u n e explication phys ico-ch imique du même 
fait. Nous ferons grâce à nos lec teurs de la théorie de 
M . Ber the lo t , e s t iman t que la" cause positive de cet acci
dent est encore à chercher , et qu ' i l i m p o r t e seulement 
d 'ê t re avert i q u ' u n e explosion peu t arr iver subitement 
d a n s u n e minote r ie , p a r le seu l fait de la présence dans 
l 'a ir de la pouss iè re de folle far ine. 

H â t o n s - n o u s de di re que les minote r ies françaises sont 
à l ' abr i des dangers de ce gen re , parce qu ' on n 'y trouve 
j a m a i s de folle farine mêlée à l 'a ir . 

N o u s a jouterons , en t e r m i n a n t ce su je t , que l 'on aurait 
tort de croire que les p ropor t ions de gr isou contenues 
dans les chant iers des m i n e s de charbon soient bien 
no tab l e s . M . Goqui l l iona constaté qu 'avec les moyens de 
ventilation, ' ac tue l lement en u s a g e il n 'exis te que de 
faibles p ropor t ions de gr i sou d a n s la p l u p a r t des t ra
vaux, excepté le cas des soufflards, a insi que le cas où 
l 'on en tend le gr isou s 'échapper en c rép i tan t . 

D a n s les divers chant iers du p u i t s J a b i n , pa r exemple, 
on a t rouvé parfois au front de tai l le c inq dixièmes pour 
cent ou u n à u n et demi p o u r cent , b ien r a r e m e n t deux ou 
t rois p o u r cent do gr i sou . Aux mines de Blanzy, on en a 

. t rouvé beaucoup m o i n s . C'est toujours a u front de taille 
qu ' i l faut le chercher . L e p l u s souvent il n 'existe pas 
dans les par t i es moyennes ou dans les par t i es basses . 

U n e au t re par t i cu la r i t é bonne à s ignaler , c'est la sépa
ra t ion complète qu i existe o rd ina i rement ent re le grisou 
et l 'a i r , soit dans les cloches, soit dans les vieux travaux, 
où ce gaz est accumulé . D a n s le cas des cloches, tandis 
q u ' a u n iveau du sol on n e t rouve pas de trace de grisou, 
dès qu ' on est à u n e cer taine h a u t e u r on rencontre des 
couches qu i passent r ap idemen t de 5 ou 6 p o u r 100 à 20 
ou 3 0 p o u r 100 de gr isou , et m ê m e au delà . 
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M. Coquillion a fait deux analyses de l 'a i r dans les 
mines deBlanzy , au p u i t s Sa in t -François et au pu i t s C inq -
Sous. Les observat ions ont été faites de 8 heu res à m i d i . 
La quantité de g r i sou t rouvé a été ins igni f iante . I l y au 
rait intérêt à répé ter l 'analyse le m a t i n , l o r sque les ou
vriers restent dans les t ravaux, comme aussi vers 2 h eu re s , 
lorsque l 'abatage est t e rminé . E n m u l t i p l i a n t ces obse r 
vations, on connaî t ra i t les m o m e n t s de la j o u r n é e qu i 
exigent le p lus de surve i l lance . 

On vient de voir en ou t re , d ' après les expériences de 
M. Galloway, q u e , pa r sui te de la p résence des pouss iè res 
de charbon, l 'explosion, au lieu de se p r o d u i r e avec 6 
ou 7 pour 100 de g r i sou , peu t avoir l ieu à par t i r de 8 9 
centièmes pour 100, et qu ' à cette l imi te les l ampes ne 
donnent aucune indica t ion . I l peu t donc être ut i le de se 
servir d 'un appare i l portat i f donnan t des ind ica t ions 
suffisamment exactes en t re ces l imi t e s . On fait u s a g e , 
dans les mines de Blanzy , d 'un grisoumètre portatif, 
avec lequel on a p u faci lement faire de 120 à 130 d o 
sages dans u n e seule j o u r n é e . 

4 

La combust ion s p o n t a n é e du charbon e n m e r et la. v e n t i l a t i o n des 
cales de nav ires . — R é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e fa i te en Ang le terre sur 
les causes de l ' i n c e n d i e e n m e r des nav ires c h a r g é s de h o u i l l e . 

Ce n'est pas sans app réhens ion que les a r m a t e u r s 
expédient au loin des cha rgemen t s de charbon . Le San 
Raphaël, pa r t i de Liverpool p o u r Va lpa ra í so , u n e fois 
arrivé au large du cap H o r n , vit le feu se déclarer dans 
sa cale. L ' équ ipage , composé de v ingt pe r sonnes , se 
réfugia dans t ro i s canots . Deux de ces canots furent 
recueillis par u n navi re , et onze ind iv idus furent a insi 
sauvés, après avoir éprouvé toutes sor tes de p r iva t ions . 
Quant aux neuf aut res naufragés , i ls ne p u r e n t qu ' aborde r 
sur une île déser te , où ils m o u r u r e n t de faim. 
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A la su i te des enquê tes fa i tes en Angleterre et en 
A m é r i q u e p o u r rechercher l e s causes de l'inflammation 
spon tanée du c h a r b o n dans l e s cales des navires , on a 
conseil lé la vent i la t ion des ca les , comme moyen préventif 
•contre ce t e r r ib l e acc ident . M a i s l 'expérience a prouvé 
q u e , loin de p réven i r les i ncend ie s , la ventilation de la 
cale les r e n d , a u con t ra i re , p l u s f réquents . 

Q u a t r e b â t i m e n t s c h a r g è r e n t à la fois, à Newcastle, 
de 1500 à 2000 tonnes de c h a r b o n , de même qualité. 
T ro i s de ces nav i res p a r t i r e n t p o u r Aden , et furent soi
g n e u s e m e n t v e n t i l é s ; le q u a t r i è m e , pa r t i pour Bombay, 
ne fut pas vent i lé . Or, des combus t ions spontanées se 
déc larèrent dans les t ro is nav i r e s vent i lés , qu i furent en
t i è r emen t p e r d u s . Le q u a t r i è m e , dont la cale n'avait pas 
été vent i lée , arr iva sans acc ident à B o m b a y . 

U n r a p p o r t é m a n é d 'une commiss ion spéciale a été 
déposé r é c e m m e n t au P a r l e m e n t ang l a i s . I l se prononce 
cont re la vent i la t ion des nav i r e s chargés 'de charbon, 
s u r t o u t l o r squ ' i l s 'agit de f ranch i r l ' équa teur . 

Quelles sont les causes qu i d é t e r m i n e n t l ' inflammation 
spontanée du charbon? C'est d ' abord le dégagement de 
chaleur qu i provient de l 'oxydat ion des mat iè res contenues 
d a n s la hou i l l e . L a p y r i t e de fer qu 'e l le renferme 
s 'oxyde, sous l ' influence de l ' h u m i d i t é de l 'a i r , et la cha
l e u r r é su l t an t de cette combina i son suffit quelquefois 
p o u r enf lammer la houi l le . On comprend dès lors que la 
vent i la t ion , qu i renouvel le l 'a i r dans l a cale d 'un navire, 
pu i s se favoriser cette act ion c h i m i q u e et devenir une 
cause de dange r . 

U n e cause pr inc ipa le des explos ions , c'est la poudre de 
charbon qui vol t ige c o n s t a m m e n t dans les cales des navires 
à cha rbon . Cette pouss iè re condense des volumes considé
rab les de gaz oxygène, ce q u i p rodu i t u n dégagemen t de 
cha leur et p e u t dé t e rmine r l ' inf lammation de la poussière 
cha rbonneuse en suspens ion dans l ' a i r ou r épandue sur 
le sol . 

L a l o n g u e u r du voyage et le po ids d u chargement 
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accroissent p ropor t ionne l l ement les chances d ' inf lamma
tion du charbon. 

L'incendie a éclaté , en généra l , a b o r d de navires por
tant plus de 500 tonnes de cha rbon , qu i é taient en d e s t i 
nation de la côte occidentale de l 'Amér ique du S u d , d e 
San Francisco, et des po r t s as ia t iques au delà de la Méd i 
terranée et de la mer Noi re . D 'après l ' enquê te faite en Angle
ter re , ' sur le n o m b r e connu de b â t i m e n t s a insi cha rgés , 
4 pour 100 se pe rd i r en t en 1874.11 y eu t 70 incendies en 
mer; 10 se mani fes tè rent s u r les navi res des t inés à u n 
port européen. P l u s de 10 mi l l ions et d e m i de tonnes de 
charbon étaient des t inés à l ' E u r o p e et moins de 3 mil 
lions pour l 'Asie , l 'Afrique et l 'Amér ique . 

Nous s igna lons les des t ina t ions dos navi res p o u r j u s t i 
fier cette asser t ion , que la l o n g u e u r des voyages a u g -
msnte les r i sques d ' inf lammat ion spon tanée du cha rbon . 

On recommande , avec beaucoup de ra i son , de n ' e m 
barquer aucune c h a r g e . de charbon sans avoir eu la 
précaution de la faire déba r ras se r , à la ma in , des p l u s 
petites quant i t és de pyr i t e de fer qu 'e l le peu t r e n f e r m e r , 
la pyrite de fer, en ra ison de son oxydation p a r l 'a ir 
humide de la cale, et do sa t ransformat ion en sulfate do 
fer, étant la cause pr inc ipa le du développement de cha leur 
qui résulte de l 'exposi t ion de la houi l le à l ' a i r . 

B 

mportance et é t e n d u e des b a s s i n s h o u i l l e r s en C h i n e . — État a c t u e l 
de l ' explo i ta t ion de la h o u i l l e e n Chine . 

Le ba ron de Richthofen , dans la Revue orientale 
mensuelle, pub l i ée à Vienne , évalue à 3 mi l l ions environ 
du tonnes p a r an la quan t i t é de houi l le qu i est extrai te 
aujourd'hui des g i sements de la Chine . 

On est ime la quant i Lé d 'anthraci te de Schanti extrai te 
chaque année à u n mil l ion de tonnes . Les charbons 
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b i t u m i n e u x de cette province sont évalués à 7 0 0 0 0 0 ton
n e s ; la province de Hunan figure pour 6 0 0 0 0 0 , Schan-
tung p o u r 2 0 0 0 0 0 et Tschili pour 150 0 0 0 . On croit 
m ê m e que ces chiffres seraient doublés si la s tat is t ique 
étai t exacte. 

L 'exploi ta t ion houi l lère en Chine est à l 'é tat naissant : 
car elle a t te int 1/15 seulement do ce q u e produisent 
ac tue l lement les E t a t s - U n i s . M a i s le b a r o n de Richthofen 
pense que p rocha inement cette p roduc t ion s'accroîtra 
beaucoup , parce que nul le pa r t , à côté d ' u n combust ible 
aussi bon marché , on ne trouve une ma in -d 'œuvre aussi 
abondan te , auss i p e u coûteuse et auss i in te l l igen te . Les 
Chinois peuvent donc avoir chez eux des centres houil lers 
de p remie r o rd re . 

Des g i sements houi l le rs existent dans les 18 provinces 
de la Chine , a ins i que dans la M a n d c h o u r i e mér id ionale , 
et la Mandchour i e mér id ionale paraî t être l ' un des p re 
miers g i sements pour la quan t i t é de houi l le qu ' i l recèle. 

L a superficie des t e r ra ins houi l lers de la Chine est pro
bab lemen t supér ieure à ceux de l 'Amér ique du Nord, 
dont on connaî t la r ichesse . Le t e r ra in de Schanti réunit 
les condit ions les p lus favorables que l 'on pu i s se désirer, 
au poin t de vue de la s i tua t ion , de la q u a n t i t é et de la 
qua l i t é . 

U n e g rande quan t i t é d'oxyde do fer (hémat i te brune) 
est mêlée au cha rbon . 

On a calculé, en supposant u n e exploitat ion annuel le 
de 3 0 0 mil l ions de tonnes , que ce dépôt d 'anthrac i te suf
firait à lu i seul à la consommat ion du globe ent ier pen 
dan t 2 4 0 0 a n s . 

Q u a n d l ' i ndus t r i e européenne aura épuisé la provision 
de houi l le de son p ropre te r r i to i re , elle pour ra donc 
t rouver dans le Cé les te -Empire toute la houi l le qu i lui 
sera nécessai re p o u r a l imenter ses u s ines . 
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Le jaugeage des vins et des spiritueux, au moyen du poids et de 
l'aréomètre. 

Les différences cons idérab les qu i existent dans la con 
tenance des différents fûts en usage dans le commerce , 
pour la vente des vins et des l iqueurs sp i r i tueuses , r enden t 
souvent difficile l ' appréc ia t ion de la quan t i t é de l iquide 
que renferment ces fûts . L e seu l procédé exact consiste à 
se servir de dépotoirs; ma is ce moyen est long et pén ib l e . 
C'est pour éviter les inconvénients que présen te le d é p o 
tage que l 'on a essayé , p o u r le j a u g e a g e des vins et des 
liquides alcooliques, de s u b s t i t u e r le poids à la m e s u r e 
du volume. Ma i s cette mé thode n'offre pas une exacti
tude suffisante, en ra ison des différentes quan t i t é s d ' a l 
cool qui peuvent être contenues dans les v ins . 

Pour éviter les embar ra s du dépotage et les inexac t i 
tudes résul tant d u s imple poids des fûts , M . H o u d a r t 
propose u n moyen nouveau et p lus exact de peser , p o u r 
les usages du commerce , les vins et au t res l iqu ides 
alcooliques. 

La différence q u i existe en t re le poids de l 'eau et celui 
de l'alcool est assez g r a n d e p o u r q u ' e n t r e l 'eau, le vin et 
les liquides alcooliques on pu i s se , selon M . H o u d a r t , 
constater des différences de densi té notables , p o u r u n 
même volume du l iqu ide qu i les renferme, 

La déterminat ion du vo lume occupé pa r une cer taine 
quantité de vin exige la connaissance du poids spé 
cifique de ce l i qu ide . C'est p o u r effectuer cette dé t e rmi 
nation que M . H o u d a r t a l'ait construi te u n a réomèt re 
muni d'une échelle convenable . Cette échelle est doub l e : 
l'une est celle d u densimètre et l ' au t re celle du volu-
mètre. Cette dernière échelle donne le vo lume qu 'occupent 
100 ki logrammes de l iquide pesé . P a r e x e m p l e , la 
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division 101 veut d i re que 100 k i l o g r a m m e s d e v i n occu
pen t 101 l i t r e s . L a deuxième échelle donne le poids de 
100 l i t res de v in . L a division 99 signifie que c'est le 
po ids , en k i l o g r a m m e s , de 100 l i t res de vin . 

Cet aréomètre donne le moyen de t rouver la capacité 
d ' un tonneau qu 'on a r emp l i de vin . I l p e u t aussi per
me t t r e de verser dans u n tonneau u n vo lume connu de vin. 

P o u r exécuter la p remiè re opéra t ion , on commence par 
ta rer le t onneau su r u n e bascule ; ensu i te on le remplit 
de v ia et on le pèse encore ; la différence donne le poids 
d u vin . L ' a r éomè t re é tan t a lors p longé dans le liquide, 
donne le volume de 100 k i l o g r a m m e s , d 'où on déduit le 
volume du vin contenu dans le t onneau . 

P o u r la seconde opéra t ion , on t a re encore le tonneau, 
et l 'on dé te rmine à l ' a réomèt re le po ids de 100 litres de 
v in , et , pa r su i te , le poids du tonneau augmen té de k 
quan t i t é e n poids du vin co r respondan t à u n volume 
d o n n é . 

On voit d ' après cela q u e , pour connaî t re le volume du 
l iqu ide q u i répond à. u n po ids dé t e rminé , on multiplie 
ce po ids par l ' indicat ion du vo lumèt re ; et que, pour 
t rouver u n poids cor respondant à u n volume donné, 
on mul t ip l i e ce vo lume p a r l ' ind ica t ion du densi-
m è t r e . 

Les l iqu ides ne contenant que de l 'eau et de l'alcool 
peuven t être dosés de la m ê m e man iè r e , mais sans faire 
u s a g e d 'un i n s t r u m e n t spécia l . Te ls sont l 'eau-de-vie et 
les t ro i s - s ix . On m e s u r e a lors le d e g r é de richesse en 
alcool avec l 'a lcoomètre de G a y - L u s s a c . Connaissant les 
vo lumes et les densi tés q u i r éponden t aux divers degrés 
de cet i n s t r u m e n t , on consul te des tab les analogues à 
celles de l 'a lcoomètre . L ' ind ica t ion de l 'apparei l répond 
à la p r e m i è r e co lonne ; la seconde colonne renferme les 
densi tés ou le deg ré que m a r q u e r a i t l 'échelle du densi-
m è t r e de l ' a réomètre q u e nous avons décri t . Quant à k 
t ro is ième colonne, elle donne le vo lume spécifique qui 
correspond au vo lumèt re . 
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M. I loudar t es t ime qu 'on p e u t , avec cette m é t h o d e , 
atteindre une g rande p réc i s ion . L e vo lume d ' un tonneau 
peut être ohtenu ainsi à u n qua r t de l i t re p r è s . Quel le 
que soit la variation de la r ichesse du vin en alcool, ce 
nouveau moyen de j a u g e a g e donnera toujours le volume 
exact du l iqu ide . C'est l à , ce r ta inement , u n résu l ta t 
qu'on ne saurai t a t t e indre avec toute au t r e méthode . 

7 

La.poudre comprimée. 

On a fait en R u s s i e , en 1878, de nouvel les expé
riences pour ob ten i r u n e p o u d r e qu i fût à la fois peu 
destructive de l ' a rme et douée d 'une pu i ssance ba l i s t ique 
suffisante et un i forme. L e colonel W i n e r , chargé d ' é tu 
dier la quest ion des p o u d r e s , fixa son at tent ion su r un 
perfectionnement i n d i q u é par S . R o b e r t , et qu i consiste à 
comprimer p a r la chaleur la poudre , dont le mé lange a 
été préparé sans aucune in te rvent ion de l 'eau. 

Voici les avantages q u e p résen te la poudre p réparée 
dans ces condit ions, c ' es t -à -d i re compr imée à chaud . 

1 ° La p ropr ié té h y g r o m é t r i q u e est d i m i n u é e , et pa r 
suite la poudre a moins à r edou te r le séjour p ro longé 
dans les l ieux h u m i d e s . 

2° La fabrication est mo ins coûteuse , car l 'on n ' a p lu s 
besoin de séchoirs , et le mé lange des é léments se fait 
dans des caisses au l ieu d ' ag i ta teurs mécan iques . 

3° Le danger est mo ind re p e n d a n t la p répara t ion , 
parce que la p o u d r e é tant ob tenue sècho n ' a pas besoin 
de rester en g rande q u a n t i t é dans la f ab r ique . 

Pour fabriquer la p o u d r e dans ce nouveau sys tème, 
on se sert, à la poudre r i e d 'Ochta, d 'une p res se h y d r a u 
lique à laquel le sont adaptées deux p l a q u e s creuses de 
cuivre, pourvues de deux t uyaux en m ê m e méta l p o u r 
amener la vapeur . L a p l aque infér ieure est vissée su r le 
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plateau de la p res se qui por te le p i s ton et commu
n i q u e , p a r u n t ube en caoutcbouc, avec le conduit do 
vapeur . L a p l a q u e supér ieure est fixe et mise en com
munica t ion avec le tuyau de vapeur au moyen d 'un tube 
de fer. 1 

L e mé lange de soufre, n i t re et sa lpê t re , qui doit 
cons t i tuer la p o u d r e , et qu i a été opéré à sec, est étendu 
su r la p l a q u e de cuivre in t é r i eu re , et la couche bien 
égal isée. Alors le p is ton est m i s en mouvement . La 
press ion s'exerce p e n d a n t dix m i n u t e s . Le gâteau de 
p o u d r e qu i en r é su l t e , forme u n e masse entièrement 
h o m o g è n e . 

L a t empé ra tu r e de la vapeur est de -{- 1 2 0 degrés , avec 
une tension de 130 a tmosphè res , ind iquée pa r le mano
mèt re . La densi té des gâ teaux de p o u d r e ainsi obte
n u s est de 1 ,66 à 1 ,7 , cor respondant à u n e pression 
de 1 1 4 k i l o g r a m m e s , ou de 25 k i l o g r a m m e s pa r centi
mè t re car ré . On rédui t le gâ teau en g r a in s avec des cy
l indres b royeu r s , et on sépare les g r a in s du poussier à 
l ' a ide d ' un t a m i s . 

L a p o u d r e b ien p r épa rée a u n gra in de 5 à 7 milli
mè t re s , et donne , p o u r une charge de 21 k i logrammes 
d 'une pièce de 4 à l ongue por tée , une vitesse initiale du 
projectile de 471™,5 . La tens ion du gaz a été trouvée de 
1366 a tmosphères . 

L 'expér ience a é tabl i q u e la p o u d r e obtenue par le 
sys tème russe est supé r i eu re à celle p réparée par la 
mé thode ord ina i re , p o u r une conservat ion prolongée, en 
ra ison de sa p lu s g rande rés is tance à l ' humid i t é de l'air. 
La facilité avec laquel le la p o u d r e ordinai re absorbe 
l 'eau, provient de son mode de fabr icat ion. On sait que 
p o u r p répa re r la • poudre , dans le procédé ordinaire , on 
commence pa r humec te r le m é l a n g e . Lor sque , pen
dan t la dessiccation d u g r a i n , l ' eau s 'en échappe, elle y 
laisse, p o u r ainsi d i re , des canaux, ou pores , par les
que ls l ' humid i t é p o u r r a de nouveau ren t re r . De tels 
canaux ne saura ient exister dans la pondre comprimée, 
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vu que la p répa ra t ion du mé lange se fait s ans addi t ion 
d'eau. 

La poudre comprimée n ' a p u r emplace r encore la 
poudre ord ina i re p o u r les canons de 2 1 , 24 et 30 cent i
mètres; mais p o u r les pièces de c a m p a g n e elle donne 
les meilleifrs r é s u l t a t s , et l 'on con t inue , en R u s s i e , les 
expériences s u r u n e vaste échel le . Le colonel W i n e r a 
déjà reçu u n e commande de 82 000 k i l o g r a m m e s de 
poudre comprimée. 

8 

Une carrière de pierre lithographique en Afrique. 

On a découvert en Algér ie , à 8 .k i lomè t re s du po r t 
d'Oran, sur le b o r d d 'une rou te na t iona le , u n e magni f ique 
carrière de calcaire l i t hog raph ique , qu i p e u t r ival iser , 
sous tous les r a p p o r t s , avec les mei l leures p i e r r e s l i t hogra 
phiques des anc iennes carr ières de M u n i c h , a u j o u r d ' h u i 
épuisées. 

Des spécimens de cette p i e r r e , p rovenan t des couches 
d'affleurement, et extrai ts à ciel ouver t , ont été r econnus 
comme ayant tou tes les qual i tés exigées pa r l ' i ndus t r i e , 
et devant être par fa i t ement u t i l i sés p o u r tous les t ravaux 
l i thographiques. On sait d 'a i l leurs que p lu s on pénè t re 
profondément, et p lu s les p ie r res l i t h o g r a p h i q u e s son t 
tonnes.- * 

Les sondages effectués dénoten t q u e cette carr ière , 
qui est p o u r a ins i d i re inépu i sab le , fourni ra des p ier res 
l i thographiques d ' une qual i té supé r i eu re . 

Sa posit ion est excellente au point de vue de l 'exploi
tation, car elle est s i tuée s u r le bord d 'une r o u t e , à p rox i 
mité d 'un cent re de popula t ion . 

L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . X X I I . — 2 6 
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9 

Fabrication d'une conserve alimentaire à l'usage des chevaux en 
temps de guerre. 

L e s conserves a l imenta i res r enden t tant de services aux 
t r o u p e s en campagne , q u e l 'on a été condui t à -appliquer 
le m ê m e mode de n o u r r i t u r e aux chevauxen t e m p s do 
g u e r r e . L ' u sage de ce genre de conserves a été adopté 
p a r la P r u s s e et la R u s s i e , q u i ont organisé de grandes 
fabriques p o u r ce nouveau p rodu i t . 

A S a i n t - P é t e r s b o u r g , dès l e d é b u t de la dernière 
g u e r r e contre la T u r q u i e , on établi t u n e u s ine qui fonc
t ionna avec c inq fours à chauffage cont inu , et dans laquelle 
on cuisai t en v ing t -qua t re heu res 15 380 k i logrammes 
de conserves de fourrage. 

Voici quel le est la composi t ion de cette conserve : fa
r i n e d 'avoine, 30 à 40 pour 100 ; far ine d e po i s , 30 à 35 
p o u r 100; farine d e se igle , 10 à 20 p o u r 100; farine de 
g ra ine de l i n , 15 à 20 p o u r 100. On ajoute à ce mélange 
1 1 / 2 p o u r 100 d e sel et u n peu do dex t r ine , que l 'on 
mêle à la farine de po i s , après l ' avoir chauffée su r des 
p l aques de fer. 

Ce m é l a n g e , pé t r i d a n s de g randes cuves en bois , donne 
une pâ te q u e l 'on rou le à la ma in , su r une t ab le , pour en 
fo rmer des feuilles épaisses comme le doigt , et qu 'on dé
coupe en galet tes r o n d e s . On me t ce galet tes au four, 
p o u r l eu r d o n n e r la consis tance du b i scu i t , et on les fait 
sécher dans des séchoi rs . Chaque galette de conserve 
acqu ie r t a ins i l 'aspect d ' u n e rondel le de 9 centimètres 
dB d i amè t r e , et d'à peu près u n cent imèt re d ' épaisseur . 
On enfile ces ga le t tes , au n o m b r e de 26 ou 28 , sur une 
t ige m é t a l l i q u e , ce qu i forme u n cyl indre d u poids de 1640 
g r a m m e s , suffisant p o u r la ra t ion d 'un cheval . Cotte ra
t ion correspond à 10 l i t res d ' avoine pesan t 4227 g rammes . 
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Le petit vo lume de ces ra t ions de conserves pe rme t d'en 
charger 10 sur la sel le d ' un cavalier , ce qu i assure la 
nourr i ture d u cheval p e n d a n t dix j o u r s . 

Au début de la gue r r e , la R u s s i e envoya su r le Da 
nube p l u s de 500 000 do ces r a t ions , provenant de la 
fabrique de S a i n t - P é t e r s b o u r g . Cette fabr ique produisa i t 
20 000 ra t ions p a r j o u r . 

L 'embal lage se faisait r a p i d e m e n t , grâce à la division 
du travail. T a n d i s q u e des ouvr iers p répara ien t les fils 
métalliques p o u r enfilor les conserves , d ' au t res faisaient 
les pet i tes p l aques en ferblanc des t inées à renforcer le 
fil de fer aux deux extrémités d u cyl indre de ga le t t e s ; 
d'autres p répara ien t les caissons dans lesquels on expé
diait les conserves , et d 'aut res rempl i ssa ien t ces ca issons . 

L 'énorme quan t i t é de ra t ions que l 'on a p u expédier 
chaque j o u r su r le théâ t re de la dern iè re g u e r r e , donne 
uno jus te idée de la rap id i té de cette fabricat ion. 

1 0 

Le verre t r empé ; état de cette industrie e n 1818. 

M. de L u y n e s , professeur au Conservatoire des Ar ts el 
Métiers, a fait, au nom de M . de Labas t ie , l ' au teur de la 
remarquable découverte du verre trempé, ou durci, une 
communicat ion à la Société d'Encouragement sur l 'état 
actuel de cette nouvel le i n d u s t r i e . 

M. de L u y n e s a mon t r é à la Société d e nombreux spé
cimens qu i p ré sen ta i en t les formes les p l u s variées et les 
plus correctes . Ce sont des tubes p o u r verres de l ampe 
et becs de gaz, des gobele ts de forme t rès -d ive r se , des 
verres à p ied , des m o r t i e r s . p o u r labora to i re et l eu r s p i 
lons, l i a p résen té auss i des capsules p o u r la pharmacie 
et pour la ch imie , de toute g r a n d e u r et de toute forme, 
des assiettes en ve r r e , en cris tal ou en émai l , des tasses à 
café et à thé , en émail b l a n c . 
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M . de L u y n e s a t e rminé cette énuméra t ion par une ex
pér ience f rappante , soit dit sans j e u de m o t s . Des verres 
ordinaires sont m i s dans u n pan ie r à sa lade , avec des 
verres à bo i re de m ê m e forme, en cristal t r empé . Après 
Tuelques secousses , les ver res ord ina i res sont cassés el 
les verres t r empés sont in t ac t s . 

Tou tes les difficultés d e l à fabrication du verre t remp/ 
ont donc été réso lues . M a i s , ce qui est p lu s impor tan t , les 
procédés de fabrication se sont simplif iés, et se sont com
b inés avec les opérat ions ord ina i res d e l à ver re r ie ,de ma
n iè re à d i m i n u e r cons idé rab lement les dépenses et à 
donner des formes p l u s r égu l i è re s et u n e exécution plus 
satisfaisante. Les objets faits avec la mat iè re l iqu ide , quano 
i ls sont encore r o u g e s , sont d i rec tement je tés dans le bair 
de t r e m p a g e , et ne sont p lu s réchauffés, comme à l 'origine, 
j u s q u ' a u ramol l i s sement , ce qu i causai t souvent l'alté
rat ion de leur forme. Les bou te i l l e s , verres à bo i re , tubes, 
verres de l ampes et au t res objets concaves,, contenan 
de l 'air qu i s 'opposerai t à l ' en t rée d u l iqu ide pendan t le 
t r empe , sont reçus sur u n t u b e courbe , sor te de siphor 
q u i , au m o m e n t de leur i m m e r s i o n , la isse échapper l'air, 
p e n d a n t q u e le l iqu ide en t re sans effort d a n s leur cavité. 

Tous ces per fec t ionnements sont ins ta l l és à la verrerit 
de Ghoisy-le-Roi, et i ls donnent l ieu à une fabrication cou
ran te , assez facile p o u r qu 'on pu i s se prévoir déjà le mo
m e n t où les objets en ver re t r empé ne coûteront pas 
sens ib lement p lus cher que ceux en verre ord ina i re . 

Le verre t r empé figurait à l 'Exposi t ion universel le de 
1878, dans l ' admirab le galerie des verres et cristaux, dt 
la section française, et l 'on pouvai t s ' assurer des remar
quab les qual i tés de rés is tance des objets a ins i fabriqués 
I l y a là év idemment le germe d 'une vér i table révolutior 
dans l ' indus t r ie du ver re , s i l 'on pa rv ien t à surmontoi 
l ' inconvénient fondamental de ce p r o d u i t , c'est-à-dire 
l ' impossibi l i té de le couper, pour l ' app l ique r à la fabri
cation des v i t res , de le rogner , de le ta i l ler , de l'enta
mer , sans qu ' i l vole en écla ts . 
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Les dé t rac teurs de cette bel le découverte ont beaucoup 
insisté sur le fait, vé r i t ab l emen t é t range , de l 'explosion 
subite et spontanée qu i s 'est quelquefois p rodu i t e d ' o b 
jets fabriqués en verre durc i . N o u s ne savons si ces faits 
ont une réelle impor t ance , et s'ils cons t i tuen t u n a r g u 
ment sérieux contre le déve loppement de cette indus t r i e . 
Nous croyons toutefois devoir les r appo r t e r . 

Le Moniteur scientifique d u docteur Quesnevi l le a fait 
connaître, en 1 8 7 8 , le fait su ivant : 

Une capsule en ver re du rc i , de moyenne g r a n d e u r , é ta i t 
employée dans le labora to i re do M . F . F o u r n i e r , à M a r 
seille. Cette capsule fut chauffée g radue l l emen t su r u n 
fourneau à gaz, j u s q u ' à 110 degrés , et m a i n t e n u e à cette 
température j u s q u ' à ce que les corps g ras qu 'e l le conte
nait eussent cessé de bou i l lonner . On laissa refroidir la 
capsule et on la por t a su r le p la teau d 'une ba lance t r è s -
propre. Dès qu'el le eut touché lo méta l , elle se b r i sa avec 
explosion, en pro je tan t au loin son contenu . 

Les fragments ramassés avaient la forme d 'a igui l les de 
2 à 3 mi l l imèt res de l a rgeu r , su r 60 à 70 de l o n g u e u r . 
Quelques débr is d u fond é ta ient un peu p lus g r a n d s , 
mais sans dépasser que lques cen t imèt res carrés . Le p r é 
parateur en fut q u i t t e pour que lques b r û l u r e s ; mais on 
juge de ce qu i au ra i t p u arr iver si l 'on eû t opéré s u r 
des acides. 

Un fait du m ê m e genre a été raconté pa r le professeur 
Ricard, de T r e h e w a n , d a n s u n j o u r n a l de l 'Aut r iche-
Hongrio, la Bohemia. 

On avait ache té , à Saaz, pour soixante-dix k reu tze r s , 
un verre à bo i re d 'enfant , fait en verre du rc i . Au bout de 
six mois, comme on venai t de s'en servir p o u r y boire 
do l'eau sucrée , on plaça ce verre , avec u n e cuil ler d ' a r 
gent, sur une tab le de chêne . Tou t à coup, u n e explo
sion, semblable à celle d 'un coup de p is to le t , se fit e n 
tendre. Des a igui l les et des f ragments de verre tombèreu t 
sur le p lancher , le l i t , la tab le et le t ap i s . Le verre à 
boire avait d i s p a r u ; il avait éclaté , sans cause appa ren t e , 
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et cela avec u n e telle force, q u e tous les habi tan ts de la 
ma i son en furent effrayés. 

Le verre du rc i sera i t donc sujet à p rodu i re de fort dés
agréab les acc idents . Ces acc idents s 'expl iquent , d'ailleurs, 
q u a n d on sait q u e le ver re d u r c i p rov ien t de la trempe 
d u ver re fondu ; q u e dès lors ses molécules sont dans un 
vér i tab le état de tens ion mo lécu l a i r e , tension qui peut 
s u b i t e m e n t se dé t ru i re et a m e n e r le b r u s q u e effet de 
r u p t u r e s igna lé dans les cas q u i n o u s occupent . 

I l pa ra î t q u e l 'on a déjà cons ta té d ' au t re s faits du même 
gen re . Ces accidents se ra ien t de na tu re à empêcher 
l ' emploi géné ra l du ver re t r e m p é , du moins j u squ ' à ce que 
l 'on ait découvert la cause de cet te fâcheuse propriété, 
et qu on y a i t r eméd ié p a r q u e l q u e changemen t apporté 
au procédé de fabr ica t ion . 

1 1 

Fabrication des caractères typographiques en verre trempé. 

M M . M o n t c h a r m o n t et D u m a s on t réal isé dans la ty
p o g r a p h i e u n e t r ès - in té ressan te innovat ion . I l s'agit de 
la subs t i t u t i on d u verre durc i à l 'a l l iage d 'ant imoine et 
de p l o m b q u i sert d e p u i s G u t e n b e r g à la fabrication des 
ca rac tè res . 

On n ' au ra i t p u songer , il y a que lques années , à fabri
que r des caractères d ' impr imer i e avec le ver re , vu la fragi
l i té excessive de cette subs t ance , qu i se serai t br isée sous 
l'effort de la p resse ou dans les mi l le man ipu la t ions des 
caractères en t re les do ig t s du compos i teur . Ma i s depuis 
l ' admi rab le découverte de M . de L a b a s t i e , qu i est venu 
donne r le moyen de d u r c i r le verre p a r la t r empe dans 
l ' hu i le ou dans la vapeur d ' eau , on a p u se servir du verre 
p o u r remplacer , dans la confection des caractères , l'alliage 
en usage dans l ' impr imer i e . 

I l para î t q u e , dans les caractères fondus avec le verre 
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trempé, l'œil est auss i p u r que dans les caractères o r d i 
naires ; que les p le ins et l es déliés sont aussi dé l ica ts . 
La quadra tu re , l ' approche , le c ran , l ' ap lomb, le t a l u s , 
tout s 'obtient d ' u n e façon parfai te et sans aucune diffi
culté. Ajoutons qu ' i l n 'y aura r ien à changer dans la m a 
chine qu i sert à fondre les caractères en mé ta l . Les 
mêmes mat r ices servi ront à fondre indifféremment l ' un 
ou l 'autre gen re . 

Le laquage, tel qu ' on le p ra t ique dans les i m p r i m e 
ries, altère toujours u n peu le caractère . Cet inconvé
nient n 'es t p l u s à cra indre avec le verre t r e m p é , car la 
lettre ne se détér iore p a s , m ê m e si on la frappe avec u n 
marteau. L e chauffage des formes q u e l 'on cliché et qu i 
doivent être refroidies sub i t emen t , en les aspergean t 
d'eau froide, n ' influe en rien su r le caractère fait en 
verre durc i . 

Le "rendement d ' un k i l o g r a m m e de verre en le t t res est 
cinq ou six fois p lu s g rand q u e celui du p l o m b . Quan t 
à la durée , le verre t r empé est i n u s a b l e . 

Pour les t i rages en couleur , les caractères en verre 
trempé r end ron t un service considérable . Certaines cou
leurs, telles que celles à base de cuivre, ne peuvent -ê t re 
tirées en typograph ie avec des caractères de p l o m b , car 
la couleur est ch imiquemen t décomposée pa r le p l o m b . 
Il faut p r end re des caractères en cuivre , ob tenus par la 
galvanoplastie. On comprend donc l 'avantage des carac
tères en verre pour la chromotypograph ie . 

Disons enfin q u ' a u po in t de vue de l 'hygiène il faut 
s 'applaudir de cette nouvel le invent ion. Le p l o m b , dont 
l'influence funeste su r nos organes est assez connue , se
rait bann i des atel iers d é f e n d e u r s de caractères . Le ve r r e , 
matière en t iè rement inoffensive, le remplacera i t , au g rand 
avantage de la santé des ouvr iers . 
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1 2 

Utilisation des laitiers des hauts fourneaux. — Fabrication des briques 
avec les laitiers de forge. — Préparation avec les laitiers de forge 
d'une substance (la laine minérale) destinée à garantir les chau
dières à vapeur. 

Depu i s b i e n des années , l 'u t i l i sa t ion des laitiers pro
venant des hau t s fourneaux préoccupe les industriels. 
On a essayé de b i e n des man iè res de t i rer par t i de ces 
r é s i d u s , ma i s les r é su l t a t s o b t e n u s ju squ ' i c i n 'ont pas été 
t rès sat isfa isants . U n cons t ruc teur de Middlesbrough, 
M . Ch. W o o d , t i re u n excellent pa r t i des lai t iers prove
nan t des h a u t s fourneaux en les consacrant à fabriquer 
des b r i q u e s , du c iment , du bé ton et au t re s p rodu i t s . 

P o u r fabr iquer les b r i q u e s , le mor t i e r et le ciment 
avec les rés idus des h a u t s fourneaux , M . Ch. Wood a con
s t ru i t deux sys t èmes de m a c h i n e s , qu i r édu i sen t le laitier 
à l 'état de sable ou de cai l lou. 

L ' u s i n e établie à M i d d l e s b r o u g h p o u r ce genre de fa
br ica t ion est dans de b o n n e s condi t ions . On fabrique les 
b r i ques avec du sable de la i t ie r , de la chaux séléniteuse 
et de l 'oxyde de fer, et l 'on compr ime le tou t dans une 
mach ine spéciale . Le c iment h y d r a u l i q u e est composé de 
sable de laitier, de chaux ord ina i re , et d 'oxyde de fer. 
I l coûte qua t r e fois moins cher que le c iment de Por t -
l and . 

On ob t ien t u n excellent b é t o n si l 'on incorpore au ci
men t du caillou de laitier. Ce bé ton est u t i l i sé pour les 
fondations des pu i s san t e s mach ines soufflantes. On fa
b r i q u e encore u n mor t i e r avec du sable de laitier et 10 
pour 100 de chaux é te in te . 

N o u s ne donnerons pas la descr ip t ion des machines 
mises en œuvre pour fabr iquer ces divers p rodu i t s . Nous 
nous contenterons de dire que chaque mach ine peut four
n i r 10 000 b r i q u e s de la i t ier pa r j o u r . 
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Depuis le m o m e n t où la fabrication est devenue tout à 
fait prat ique, p r è s de 10 000 tonnes de lai t ier ont été e m 
ployées. I l s 'agit done , on le voit , d e l ' appl ica t ion, faite 
sur une g rande échelle, d 'un p rodu i t qu i était jusqu ' i c i a b 
solument sans va leur . 

D'un autre côté, il pa ra î t que l 'on est arr ivé en A n g l e 
terre à créer u n débouché d 'un au t r e g e n r e aux la i t iers 
de forge. I l faut s eu l emen t les t ravai l ler p o u r les ob ten i r 
à un état par t icu l ie r . I l faut les rédu i re à l 'é tat d 'une sorte 
d'étoupe ou de laine (en appa rence , b i en en t endu ) . Sous 
cette forme, on les fait servir à ga r an t i r les chaudières à 
vapeur, les tuyaux et tous les récipients contenant de l 'eau 
chaude ou de la vapeur à différentes p re s s ions . 

On appelle laine minérale cette mat iè re , crui est légère , 
mauvaise conductr ice d u calor ique, ina l t é rab le à l 'a i r et 
à la chaleur et en t i è rement i ncombus t ib l e . 

Voici comment on procède , dans les hau t s fourneaux 
de l 'Angleterre, p o u r amene r le la i t ier à l 'é tat de laine 
minérale. On lance un j e t de vapeur contre le lai t ier à 
mesure qu' i l s 'écoule du creuset du hau t fourneau . L a v a -
peur, frappant t rès fortement le courant l i qu ide , le divise 
en gouttelettes, q u i sont v io lemment projetées en avant . 

Lors de leur format ion, ces gout te le t tes s ' en touren t 
d'une espèce de chevelure formée de bis t rès fins de la i t ier . 
La vitesse du courant de vapeur d i m i n u a n t dans une par t ie 
du jet un peu p l u s éloignée, les par t ies compactes tom
bent et les par t i es légères sont en t ra înées . Ces dernières 
arrivent dans u n e g rande c h a m b r e garnie de toiles m é 
talliques, où elles se déposent . Les p l u s grosses res tent 
très près de l'orifice d 'arr ivée, et les p lus fines s 'arrêtent 
à la partie supér i eu re et à l ' au t re extrémité de la c h a m b r e . 
On les ramasse ensui te avec des fourches. 

L'espèce d 'é toupe , ou de laine minérale, ainsi ob tenue , 
sert, comme il vient d 'ê t re di t , à ga rn i r l 'extérieur des 
chaudières des mach ines , les condui tes de vapeur , otc. 
On l'emploie soit à l 'état b r u t , soit en forme de cordes, 
détresses, de ma te l a s , etc . 
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Cet emploi du lai t ier des forges est trop limité pour 
p e r m e t t r e d 'u t i l i se r les i m m e n s e s quant i tés de ces rési
d u s qu i s ' accumulen t a u t o u r des u s i n e s ; cependant nous 
devions le s igna le r , pu i squ ' i l s 'agit d 'un produi t qui était 
j u s q u ' i c i d ' une va leur nu l l e . 

1 5 

L B chauffage des maisons par la vapeur; 

On a fait à Buffalo (É ta t s -Unis ) u n e expérience pour 
chauffer des groupes de maisons au moyen de la vapeur. 

D a n s u n e au t r e ville des É t a t s - U n i s , à Lockport , on a 
essayé de chauffer les ma i sons d ' un qua r t i e r tout comme 
on les éclaire avec le gaz, c'est-à-dire p a r une cana
l i sa t ion . 

E n v i r o n 200 maisons ont été chauffées par un tuyau 
c o m m u n contenant u n couran t de vapeur d 'eau . Les mai
sons sont d i s t r ibuées s u r u n rayon dis tant de 4 kilo
mèt res de l 'us ine qu i envoie la vapeur . Des tuyaux de 
d imens ions diverses ont employés à cet u sage . Aucune 
condensat ion ne se p r o d u i t dans 1 ;s tuyaux principaux, 
q u i sont couverts d 'une couche mince de pap ie r et d'une 
enveloppe en feut re , recouver te e l l e -même de papier de 
M a n i l l e . L e tout est enfermé dans des tuyaux en bois 
posés dans les r u e s . 

L a cha leur est d i s t r ibuée d a n s les maisons au moyen 
do radiateurs; c'est le nom q u e l 'on donne aux tuyaux 
d ' e m b r a n c h e m e n t a l lan t du tuyau p r inc ipa l de la rue à 
l ' i n té r i eur de la m a i s o n . Us sont pou rvus d 'un tube de 
sort ie p o u r l 'eau condensée . Cette eau s'écoule à une 
t e m p é r a t u r e u n p e u infér ieure à 100 degrés , ce qu i per-

( met de l 'u t i l i ser p o u r les u sages o rd ina i res de la vie. 
L e chauffage en c o m m u n est n a t u r e l l e m e n t p lus écono

m i q u e que le chauffage par t icu l ie r de chaque demeure, 
et le moyen est si s imple et si p r a t i q u e , qu ' i l p o u r r a être 
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utilisé quand on le voudra en F rance , sur tou t dans les 
villes manufactur ières où la houi l le est assez à bon compte 
pour procurer économiquement de la vapeur . 

Encore une p r a t i q u e bonne et u t i le qu i nous arr ive 
d'Amérique. 

1 4 

Nouveau procédé de nickelage. 

Le Scientific américain décri t u n procédé de nickelage 
assez s imple p o u r q u e nous le r ecommand ions aux a m a 
teurs de procédés indus t r i e l s . . 

Il faut, pour recouvr i r de n ickel u n mé ta l que lconque , 
une pile, avec le cha rbon p o u r pôle néga t i l , u n e caisse 
oblongue en bois pouvan t b i en se refermer, recouverte à 
l 'intérieur d 'asphal te et p r e s q u e r empl i e de la solut ion 
d'un sel de n icke l ; des p l aques de méta l p o u r anodes et 
des baguet tes de cuivre pour s u s p e n d r e les p l aques et les 
objets dans le b a i n ; des vases convenables p o u r u n a l 
cali; une eau acide p o u r ne t toyer les objets avant de 
les plonger dans le ba in ; des t r ing les en bois p o u r 
polir, etc. 

Le bain est composé do chlorure de nickel et de chlo-
hydrate d ' amoniaque , ou de sulfate d ' a m m o n i a q u e , d i s 
sous dans l 'eau p u r e . L 'emplo i de ce dern ie r exige u n e solu
tion neut re et m a r q u a n t 6 degrés à l ' hydromèt re . On 
prépare cette solut ion en p r e n a n t 450 g r a m m e s du sel 
et 4 l i tres et d e m i d 'eau . 

Le. bain de ch lo rure demande 130 g r a m m e s de sel pa r 
450 grammes d 'eau ; on obt ient un mei l l eur résu l ta t avec 
uno légère réact ion acide. 

Le courant de la p i le doit avoir u n e in tens i té constante 
et proport ionnée au b a i n . Les g r a n d s ba ins p r é sen t en t 
moins de rés is tance au courant que les ba ins p l u s pe t i t s ; 
ils exigent donc u n e tension mo ind re du courant . L e s 
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anodes doivent c o m m u n i q u e r avec le pôle négatif de k 
p i l e . L a surface immergée des anodes de nickel ne doit 
pas être m o i n d r e que la surface à recouvr i r de nickel. La 
surface à recouvr i r doit être égale à celle du zinc de la pile, 
la tension normale du courant doit être ma in tenue avec soin. 

L e s objets à i m m e r g e r doivent être préa lablement bien 
ne t toyés . On doit auss i enlever les taches grasses avec 
une solut ion chaude de soude . L a surface ayant été plongée 
dans l 'eau p u r e , est débar rassée des couches d'oxyde 
dans u n b a i n ac ide , lequel peu t être de l 'acide chlorhy-
d r ique , si 1' opère avec d u fer. Si l 'objet est en cuivre 
ou en l a i ton , c'est l 'acide azot ique é t endu qu ' i l faut 
employer . 

La couche de n icke l é tant déposée , on p longe l'objet 
dans l ' eau froide, p u i s dans l 'eau chaude . 

Les p i les sont remplacées avec avantage par les ma
chines magné to -é l ec t r iques , dans les g r a n d s établisse
m e n t s do ga lvanoplas t ie . 

1 5 

Applications nouvelles du papier a différents usages industriels. — Le 
papier employé pour les tuyaux do cheminée, pour les parquets et 
pour le doublage des nayires. 

On a fait les choses les p l u s s u r p r e n a n t e s avec de l apâ te 
de pap ie r compr imée . On en a fabriqué des corniches d 'ap
p a r t e m e n t , des affûts de colonne, des en tab lemen t s , etc., 
e tc . On est allé j u s q u ' à en faire des roues de locomotives. 

À Bres lau , u n fabricant a fait u n e au t r e application 
de la pâ te de pap ie r compr imée . I l en a composé des 
tuyaux de cheminée . I l para î t que la légèreté et la du
rée de ces' t uyaux les r ecommanden t aux constructeurs 
de préférence à la po te r ie . 

P o u r faire ces tuyaux , on compr ime de la pâ te de papier 
avan t de la mouler ; ensu i te on lu i fait s u b i r un t ra i te
m e n t c h i m i q u e q u i la r end i n c o m b u s t i b l e . 
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On fabrique ma in tenan t en A n g l e t e r r e , avec de la pâ te 
de papier, des tapis qui servent à imi te r les différentes 
sortes de bois dont on fait les p a r q u e t s . 

Pour fabriquer ces tapis de papier, on nivelle soigneu
sement le so l ; on boucbe les in te rs t ices avec d u p l â t r e , 
et l'on étend sur cette surface u n p r emie r lit de pâte de 
papier. Sur cette p remiè re couche on place u n e feuille de 
carton, qui por te le dess in du p a r q u e t . Ce carton est 
recouvert d 'un vern i s qu i résis te par fa i tement à l ' u s u r e . 

On a appl iqué ce mode de t ap i s sage à des pièces d ' a p 
partement, dans lesquel les , après seize mois , on n ' a re
marqué aucune trace d ' u s u r e . 

Il est une au t re appl icat ion du pap ie r p lu s s u r p r e n a n t e 
encore, et d 'une ut i l i té p l u s réel le . I l s 'agit de faire servir 
la pâte de papier de moyen de protect ion p o u r le dou
blage des navi res . 

Tout le monde sai t que l ' inconvénient d u revêtement 
de fer des coques de navi re , c'est que le mé ta l , ma lg ré la 
peinture, est sujet à se couvrir d ' he rbages , de coquil lages 
et de dépôts te r reux, sur tout dans les mer s des t rop iques . 
Le capitaine W a r r e n s a eu l ' idée d 'appl iquer su r la coque 
métallique des navires u n ciment spécial , qu i p e r m e t de 
recouvrir cette coque d 'une couche de papier adhéren te à 
la partie du navire p longée dans l ' eau . 

Un bât iment ang la i s , le Sérapis, qu i a été a ins i revê tu , 
a fait le voyage des I n d e s , et est resté deux mois dans u n 
port indien. Au r e tou r , on inspecta le navi re dans les docks, 
et on reconnut q u e l 'expérience étai t t r ès sat isfaisante . E n 
effet, aucune incrus ta t ion n e s 'était p r o d u i t e , si ce n ' es t 
en quelques ra res endroi t s où le pap ie r n ' ava i t pas t enu . 

On ne peut me t t r e en doute qu ' i l n 'y ait là u n p r o g r è s 
réel. Les gens de mer e s t imen t , en effet, que les enc ras 
sements du doublage des navires peuven t donner , e n 
tre le voyage d 'al ler et le voyage de re tour , u n e diSérence 
de vitesse d 'un n œ u d et demi . Ce procédé préventif est 
d'ailleurs beaucoup moins coûteux que tout ce qui a été 
proposé jusqu' ic i . 
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I l serai t s u r p r e n a n t q u e ce g rand p rob lème d'un dou
b lage de la coque des nav i re s , à la fois léger , solide et 
ina t t aquab le p a r l 'eau de la m e r , p rob lème que l'on 
p o u r s u i t i n u t i l e m e n t depu i s u n demi-s iècle , ait fini par 
t rouver sa so lu t ion d a n s u n e feuille de pap ie r . 

1 6 

Solidification du pétrole. 

Les hu i les de pé t ro le , m ê m e les p l u s légères , éprouvent 
une t ransformat ion p h y s i q u e t r è s -cu r i euse , quand on les 
addi t ionne de saponai re pu lvér i sée (plante herbacée de 
la famille des Caryophyl lées) . On fait d igérer la poudre 
de saponai re dans l 'eau et on l 'a joute à l 'hui le de pé
t ro le . On obt ient u n mé lange t r è s - épa i s , et le vase dans 
lequel on opère peut être renversé sans q u e son contenu 
s'en échappe . 

1 7 

La plume magique. 

On appel le plume magique u n e p l u m e qu i permet 
d 'écr ire sans encre . On s 'en sert comme d 'une plume 
ord ina i re , en la t r e m p a n t dans l 'eau que l 'on a puisée 
dans u n vase que lconque . L 'encre se p rodu i t ins tantané
men t , la composi t ion solide q u i la const i tue étant dé
layée pa r l ' eau . E l l e sèche r a p i d e m e n t , adhè re bien au 
pap ie r , et d e m e u r e ina l t é rab le . E l le se prê te bien au tra
vail de la p resse à copier . 

L a composi t ion ch imique qu i p r o d u i t l 'encre n'est pas 
b ien connue . El le est concentrée à u n degré tel que la1 

p l u m e en service couran t du re p l u s i e u r s moi s . 
Ces p l u m e s , fabr iquées en Ang le t e r r e , peuvent , selon 
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la préparat ion, p r o d u i r e de l ' encre rouge , violette, Lieu 

foncé, noire , etc . E l l e s n 'exigent l ' emploi q u e de q u e l q u e s 

gouttes d 'eau: 

1 8 

La plume électrique d'Edison. 

La p lume é lec t r ique inventée par le cé lèbre phys ic ien 
de New-York qu i a t an t occupé le m o n d e i n d u s t r i e l 
depuis que lques a n n é e s , est u n appare i l au moyen d u q u e l 
on trace sur du p a p i e r o rd ina i re , non p a s u n t ra i t con 
tinu en couleur c o m m e avec les p l u m e s ordina i res et les 
crayons, mais u n t ra i t d i scon t inu , formé d 'un t r è s - g r a n d 
nombre de pe t i t s t r o u s percés dans le pap ie r . Ces t rous 
sont faits pa r u n e po in te d 'acier t rès-f ine q u i , a l t e rna t i 
vement, sort et r e n t r e dans un t u b e q u ' o n t ient à la m a i n , 
et qui ressemble ex té r i eu remen t à u n por te -c rayon de m é 
tal.Cette pointe est an imée d 'un iflouvement de va-et-vient 
très-rapide; elle fait 180 b a t t e m e n t s p a r seconde q u a n d 
l 'appareil tourne à v ide . E l le ne dépasse chaque fois sa 
gaîneque d 'une l o n g u e u r à pe ine v is ib le , j u s t e assez p o u r 
percer le p a p i e r . Grâce à ces condi t ions de rap id i té t r è s 
grande et de m o u v e m e n t t rès peu é t e n d u , la p l u m e p e u t 
être promenée su r le p a p i e r avec u n e cer taine v i tesse . 
On n'écrit pas auss i vite qu 'avec les p l u m e s o rd ina i res 
mais on écrit à peu p rès comme u n ca l l igraphe qu i s ' ap 
pliquerait beaucoup et voudra i t faire de g r a n d e s et be l les 
lettres moulées . 

Le mouvement a l ternat i f est donné à la p l u m e p a r u n 
petit ê lectromoteur fort s imp le q u i est placé en hau t du 
porte-plume. 

D faudrait u n dess in p o u r donne r l ' idée exacte de la 
disposition de l ' é lec t romoteur qui fait ag i r la p l u m e , et 
la. petite pile qu ' inf luence l ' é lec t romoteur . 

Disons seu lement que tou t cet appare i l nous pa ra î t 
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a s s e z c o m p l i q u é p o u r u n e o p é r a t i o n a u s s i s i m p l e q u e 

l ' é c r i t u r e . M . N i a u d e t , a p r è s a v o i r , d a n s le j o u r n a l 

La Nature, d é c r i t l e s y s t è m e é l e c t r i q u e , a j o u t e : 

« Au m o y e n d e l a p l u m e é l e c t r i q u e , on o b t i e n t s u r le papier 
u n e é c r i t u r e f o r m é e d ' u n g r a n d n o m b r e de pe t i t s t r o u s voi
s i n s les u n s des a u t r e s . C e t t e é c r i t u r e n ' e s t q u e difficilement 
l i s ib le p a r réf lexion, c ' e s t - à - d i r e de la m a n i è r e habituel le 
p o u r l ' é c r i t u r e o r d i n a i r e . E l le es t u n peu p l u s l is ible p a r t r ans 
p a r e n c e ; m a i s s o u s ces d e u x f o r m e s el le se ra i t fort pénible, 
s a n s p r é s e n t e r d ' a i l l eu r s a u c u n a v a n t a g e en compensa t ion . 
Mais il f au t c o n s i d é r e r ce p a p i e r p e r f o r é c o m m e u n négatif 
au m o y e n d u q u e l on p e u t o b t e n i r u n g r a n d n o m b r e d 'épreuves 
positives o u d e copies d u t ex t e o u dess in t r a c é à la poin te . 
P o u r - o b t e n i r ces é p r e u v e s , on fait u s a g e d ' u n e p r e s s e . Dans 
le couve rc l e d e ce t t e p r e s s e on p lace le négatif q u i es t m a i n 
t e n u t o u t a u t o u r p a r des r e s s o r t s t r è s faci les a m a n œ u v r e r . 

S u r le c o r p s d e la p r e s s e on p lace u n e feui l le de pap ie r 
b l a n c , on r a b a t le c o u v e r c l e ; le n é g a t i f s ' a p p l i q u e s u r le 
p a p i e r b l a n c . Au m o y e n d u r o u l e a u à m a n c h e on é ta le du 
n o i r s u r le négat i f , l ' enc re p é n è t r e a u t r a v e r s de t ous les 
t r o u s j u s q u ' à la feuil le b l a n c h o q u i e s t d e s s o u s . On relève 
le couve rc l e e t l ' é p r e u v e e s t o b t e n u e . 

Ce t t e copie a u n ' a s p e c t p a r t i c u l i e r ; l ' é c r i t u r o n ' a n i t r a i t s 
n i ' d é l i é s . P o u r qu 'e l l e soi t b i e n l i s ib le , il fau t q u ' o n a i t écri t 
u n p e u g r o s . C e p e n d a n t , avec u n p e u d ' h a b i t u d e et q u e l q u e s 
ar t i f ices for t s i m p l e s , on o b t i e n t t o u t e e spèce d e d e s s i n s , on 
cop ie d e la m u s i q u e , avec les b l a n c h e s e t l es n o i r e s pa r f a i t e 
m e n t r e p r o d u i t e s . 

Ce m ê m e néga t i f p e u t s e r v i r à p r o d u i r e s u c c e s s i v e m e n t un 
g r a n d n o m b r e d ' é p r e u v e s ; on a s s u r e q u ' o n p e u t a l l e r j u s q u ' à 
mi l l e e t a u de là . Des p e r s o n n e s h a b i t u é e s à ce t r a v a i l p e u v e n t , 
d i t -on , fa ire j u s q u ' à s ix é p r e u v e s p a r m i n u t e . Il v a s a n s dire 
q u e ce t t e o p é r a t i o n , c o m m e t o u s l e s t r a v a u x m a n u e l s , ne 
r é u s s i t c o m p l è t e m e n t q u ' a p r è s u n peu d ' é t u d e et que lques 
t â t o n n e m e n t s , m a i s el le n e p r é s e n t e a u c u n e diff iculté. » 
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1 9 

Tissu de "coton parcheminé. 

On a inventé en A m é r i q u e u n nouveau genre de t i s su 
dont le mode de p r é p a r a t i o n est le su ivant . 

Après avoir b i en ne t toyé le coton b r u t , on le p l o n g e , 
pendant v ing t -qua t r e h e u r e s , dans u n e d i sso lu t ion formée 
d'une part ie ^d'acide su l fu r ique concent ré , d ' une p a r t i e 
de sulfate de g lycér ine et de t rois pa r t i e s d 'eau . O n le 
presse ensuite en t re des cyl indres en verre , j u s q u ' à ce 
que le papier de tourneso l ne décèle p lu s t race d ' ac ide . 
On fait sècber, et les fibres acquièrent q u e l q u e s - u n e s des 
qualités de la l a ine . On soumet ces fibres à u n e sorte de 
feutrage, pour l eu r faire sub i r les diverses opéra t ions 
de la filature, d u t i ssage et de la t e i n t u r e . 

Les t issus fabr iqués avec le coton a ins i modifié ont 
beaucoup de r e s semblance avec ceux en l a ine . L a m a 
tière cotonneuse n e se reconnaî t q u ' à l 'odeur qu 'e l l e r é 
pand en b rû l an t . 

Ces propr ié tés d u coton pa r cheminé vont p robab le 
ment le faire s u b s t i t u e r aux au t re s ma t i è r e s employées 
jusqu'ici dans la fabricat ion des ar t icles où la l a ine 
n'entre que p o u r mo i t i é . Le fil du nouveau coton p e u t 
remplacer le fil de l i n , qu ' i l s u r p a s s e en force. Son pr ix 
de revient est d ' a i l l eu r s mo ind re , su r tou t d a n s les 
numéros fins employés p o u r confect ionner la ba t i s t e . 

Nous ferons r e m a r q u e r q u e cette man iè re de durc i r la 
coton en le t r e m p a n t dans de l 'acide sulfurique concen
tré, et lavant ensu i te le t i ssu à g r a n d e eau, n ' e s t q u ' u n e 
application de la découver te que nous avons faite en 1846, 
Poumarède et mo i , de la t ransformat ion du l igneux en 
une matière nouvel le , que n o u s avons appelée papierpar-
chtrnin, et qu i est r é p a n d u e depu i s l o n g t e m p s dans l ' i n 
dustrie, pour p r é p a r e r ce que l 'on n o m m e le parchemin 
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végétal. Au l ieu de t ra i ter le pap iea pa r l 'acide sulfu-
r i q u e é t endu , on t ra i te le coton pa r le même agent chi
m i q u e , et l 'on obt ien t avec le coton ce q u e l ' o n obtientavec 
le pap ie r , l 'une et l ' au t re mat ière n 'é tant autre chose 
q u e du l igneux . 

Découver t en 1846 p a r P o u m a r è d e et moi , le papier 
parchemin fut fabr iqué en g rand en Ang le t e r r e , en 1850, 
p a r le pape t i e r - a s t ronome M . D e l a r u e , qu i eut , à cette 
occasion, le g rand tor t de contester not re découverte, 
t rompé pa r u n indus t r i e l , n o m m é Gaine , qu i n'avait fait 
aut re chose que de s ' emparer de not re procédé et de notre 
p rodu i t , p o u r en vendre le brevet à M . De la rue , lequel 
l 'a exploité p e n d a n t v ingt a n s . Nous avons raconté toute 
cette h i s to i r e dans notre ouvrage les Merveilles de Vin-
duslrie (Notice sur le P a p i e r , tome I I , pages 303-312). 

Au jourd 'hu i l a p répa ra t ion au papier parchemin étant 
dans le domaine pub l i c , on fabr ique ce p rodu i t dans 
que lques papeter ies de B e l g i q u e , de France et d 'Angle
t e r r e . C'est là que les indus t r i e l s amér ica ins ont em
p r u n t é l ' idée de soumet t re le coton b r u t à l 'action de 
l 'acide su l fu r ique , pour en composer u n fil p lu s rés i s 
t a n t . 
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L ' E X P O S I T I O N U N I V E R S E L L E D E 1878. 419 

L'EXPOSITION INTERNATIONALE UNIVERSELLE 
DE 1878 

Nous devons à nos lec teurs Un tableau de l 'Exposi t ion 
internationale universel le de 1878. Ne pouvant t o u t e 
fois entrer, vu la na tu re de cet ouvrage, dans de g r a n d s 
développements à cet égard , nous nous bo rne rons a p r é 
senter l 'histoire de l 'Exposi t ion, à rappe ler les c i rcon
stances qui ont p rés idé à son ins ta l la t ion , et à décr i re lô 
monument, ainsi q u e les disposi t ions relatives des i n n o m 
brables p rodu i t s de l ' indus t r i e qu i r empl i s sa ien t le pa la i s 
du Champ de M a r s et le Trocadéro , 

Il est sans doute b ien peu de n o s lecteurs q u i n 'a ient 
tenu à voir le magnif ique e t imposan t spectacle qu i a 
attiré pendant six mois l 'Eu rope in te l l igente et i n s t ru i t e 
dans la doub le enceinte du Champ de M a r s et d u T r o 
cadéro. Ce n 'es t donc q u ' u n rappe l des p ropres i m p r e s 
sions de chacun que nous al lons esquisser dans co 
tableau rap ide . 

Et d 'abord, donnons l 'h i s to r ique . 
Ce fut le 5 avril 1876 que le Journal officiel p u b l i a 

le décret du P rés iden t de la Répub l ique annonçant , poni* 
le 1 e r mai 1878, l 'ouver ture d 'une Exposition universelle 
des produits agricoles et industriels. 

Un autre décret adjoignait à la Commission supér ieure 
des expositions M . Kran tz , séna teur . 

Les minis t res avaient oubl ié dans l e décret or ig ina i re 
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les b e a u x - a r t s . U n décret , en date du 13 avril , combla 
cette l acune . 

Dès la p romulga t i on d u décret d u Prés iden t de la Ré
p u b l i q u e , on se mi t à l 'œuvre , avec u n e activité remar
q u a b l e . L e 25 avril , u n r appor t de M . Yio l le t - le -Ducàla 
Commiss ion des exposi t ions , r a p p o r t qu i fut rendu 
pub l i c , fit connaî t re les proje ts grandioses dont on allait 
p répa re r la réa l i sa t ion . 

On écartai t tou t d 'abord l ' idée d'élever les monuments 
d e l 'Expos i t ion en dehors de l 'enceinte de P a r i s . On 
rejeta i t éga l emen t les divers proje ts consis tant à fixer 
l 'Expos i t ion aux Tu i l e r i e s , avec couver ture d u j a rd in et 
des Champs-Elysées . On s 'en tena i t au Champ de Mars . 
S e u l e m e n t , on lu i adjoignait le Trocadéro . On devait r e 
l ier ces deux emp lacemen t s p a r u n e galerie couverte 
pa s san t a u - d e s s u s du pon t d ' I éna . On projetait de con • 
s t r u i r e au sommet d u Trocadéro une salle en bo i s , pou 
vant contenir dix mi l le pe r sonnes . 

Le cadre généra l de l 'Exposi t ion universe l le i n t e r n a 
t ionale de 1867, dess iné , avec u n e si g r ande sûre té , par 
l ' e sp r i t encyclopédique et syn thé t ique de M . Le P lay , 
fut adopté pour l 'Expos i t ion de 1878, comme il l 'avait 
é té , dans ses l ignes p r inc ipa les , p o u r les expositions 
t enues depu i s 1867 chez les na t ions é t rangères . Sauf quel 
q u e s changemen t s dans les classifications, changements 
nécessi tés pa r le développement cons idérable qu 'avaient 
p r i s q u e l q u e s i ndus t r i e s qu i n 'avaient qu ' une faible i m 
por tance en 1867, et sauf la suppress ion du groupe X, 
q u i comprena i t « les objets spécia lement exposés en vue 
d 'amél iorer la condit ion p h y s i q u e et mora le de la p o p u 
la t ion », le p lan de M . Le P lay fut adopté p o u r l 'Expo
si t ion in te rna t iona le de 1878. Les g randes divisions des 
classes de p rodu i t s en neuf g roupes formant qua t r e -
v ing t -d ix classes ont été , en effet, les mêmes qu 'en 
1867. Seul le p l an matér ie l ^a dû être complè tement 
changé , par des considérat ions toutes p ra t iques . 

On sait que le pala is du Champ de M a r s , en 1867, 
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avait une forme e l l ip t ique . Cette d ispos i t ion avait p r é 
senté l ' avantage 'de classer le long d ' une m ê m e t r avée 
perpendicula i re les p rodu i t s de chaque na t ion . M a i s l ' in
tér ieur de l'édifice offrait t rop peu d ' amp leu r à l 'œi l , 
en raison des courbes qu i a r rê ta ien t le r e g a r d . De p l u s , 
il fut difficile, après la démol i t ion du pa l a i s , de . r evend re 
les maté r i aux , en ra ison de leur configurat ion e l l ip t ique . 
Ce fut donc la forme r ec t angu la i r e , la travée dro i te , qu i 
fut adoptée p o u r le pa la is du Champ de M a r s . On réal isa 
ainsi ces n o m b r e u s e s allées rec t i l ignes à pe r t e de vue , 
que l 'on a tant a d m i r é e s , et l 'on a s su ra une revente avan
tageuse des ma té r i aux . Ces travées rec t i l ignes d iv isa ient 
le palais du Champ de M a r s en sect ions qu i p r é s e n t a i e n t 
en l ongueu r tous les p r o d u i t s s imi la i res , et en l a r g e u r 
tous les p rodu i t s d 'une m ê m e na t ion . 

C'est donc su r ce p lan q u e devait ê tre cons t ru i t le 
palais du Champ de M a r s . L'édifice devait ê t re en touré 
d'un pa rc , r e m p l i d 'annexés et de cons t ruc t ions s p é 
ciales, et rel ié au Trocadéro pa r u n e galerie couverte , qu i 
passerait par -dessus le pont d ' Iôna . 

Un concours fut offert à tous les archi tec tes , p o u r 
présenter des projets r épondan t à ce p lan généra l . Ouver t 
le 25 avri l 1876, ce concours devait se t e rmine r le 
15 mai , c 'es t-à-dire d u r e r 20 j o u r s . 

Le 17 mai 1876, l a - C o m m i s s i o n supér i eu re de l 'Ex
position se réun i t p o u r examiner les p l ans adressés au 

' concours. 

Ces p lans étaient au n o m b r e de 94. I ls furent exposés, 
du 18 au 22 mai , à l 'Ecole des Beaux-Ar t s . A u c u n ne 
réunit les suffrages de la Commiss ion , pour ' ob ten i r le 
premier ni le second p r i x ; aucun ne fut donc choisi p o u r 
être exécuté dans toutes ses disposi t ions . Cependant douze 
de ces projets furent d i s t ingués . Les six p remie r s o b t i n 
rent une p r i m e de 3000 francs et les six au t res u n e de 
1000 francs. 

Chacun de ces douze projets avait sédui t par q u e l q u ' u n e 
de ses par t i es , p lu s ou moins cons idérable , les m e m b r e s 
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de la Commiss ion . I l fut donc décidé qu 'on emprunterait 
à chacun ce qu i ' para issa i t bon p o u r const i tuer le plan 
définitif. 

C'est à cette excellente idée d 'un concours d'architectes 
que l 'on doit l ' ensemble des magni f iques constructions 
de l 'Exposi t ion universel le de 1 8 7 8 , à savoir : le spen-
dide pala is du Trocadé ro , avec ses galeries en fer à che
val , sa cascade, son pa rc , ses annexes , le tout relié à l'im
mense pa la is indus t r i e l du Champ de Mar s par le pont 
d ' Iéna, laissé à découvert . 

On renonça , en effet, à rel ier le Trocadéro au Champ 
de M a r s pa r une galer ie couver te ; on la issa le pont a ciel 
l ib re , en l ' é la rg issant dans les p ropor t ions nécessaires. 

L e magni f ique projet du pala is du Trocadéro , embras
san t tout le développement du mont icu le par une 
cons t ruc t ion archi tec tura le en demi-cerc le , était de 
M M . Davioud et B o u r d a i s , qu i devinrent les architectes 
du nouveau pa l a i s . 

Les t ravaux prépara to i res des Commiss ions étaient 
t e rminés . I l n 'y avait p lu s q u ' à d e m a n d e r l ' assent iment 
du pouvoir législatif, qu i devait accorder les fonds néces
saires à l ' en t reprse . 

Le 26 j u i n 1876, le min i s t r e , M . Te isse renc de Bort , 
déposai t le projet de loi su r le bu reau de la Chambre . 

L e devis comprena i t une dépense de 35 mi l l ions , en 
n o m b r e r o n d . C'était u n e somme supé r i eu re de 12 mi l 
l ions à colle de l 'Exposi t ion de 1867, qu i ne dépassa pas 
23 mi l l ions ; mais on s 'explique cette différence par 
l ' augmen ta t i on des surfaces à couvrir . 

L e 15 ju i l l e t 1876, la Chambre des députés adopta une 
loi en six ar t ic les , qui lui fut p résentée , s t ipu lan t la 
maniè re dont seraient réglées ces dépenses ; et le 26 
ju i l l e t , le Séna t , su r le r appor t de M . Kran tz , adopta 
la m ê m e loi . 

L e 1 " août la loi fut p r o m u l g u é e , et le 6 du même mois , 
M . Krantz étai t n o m m é commissa i re généra l de l 'Expo-
'• i t ion. C'était le poste qu 'avai t occupé, avec tant d'éclat 
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et avec les m ê m e s p ré roga t ives , M . Le P l ay , dans l 'Ex
position universe l le de 1867. 

Au commencemen t du mois do s e p t e m b r e 1876, p a r u t 
le règ lement généra l do l 'Exposi t ion , don t voici les 
dispositions p r inc ipa l e s . 

Les objots à exposer étaient divisés en quatre-vingt-
dix classes, composant 9 groupes. L 'exposant obtenai t 
gratui tement la place qu i lu i étai t accordée sur sa 
domando. On ne lui imposa i t q u e les frais d ' ins ta l la t ion 
et de décorat ion de sa vi tr ine ou de son e m p l a c e m e n t . 
Les exposants devaient s ' en tendre en t re eux p o u r la 
garde de l eu r s p r o d u i t s . 

• Une somme de 1 500 000 francs était consacrée aux 
récompenses. 

En môme temps , des comités d é p a r t e m e n t a u x étaient 
institués, pour p rovoquer et o rgan i se r , dans chaque cen 
tre local, les envois p o u r l 'Expos i t ion . Enf in , le gouverne
ment adressai t aux na t ions é t r angères des invi ta t ions 
pour p rendre pa r t à l 'Exposi t ion . Chaque na t ion devait 
être représentée par uno commiss ion spéciale, chargée 
de s 'entendre avec le Commissa i re géné ra l . 

Le 29 octobre 1876, on n o m m a los m e m b r e s du j u r y 
d'admission pou r lo s quatre-vingt-dix classes. Le j u r y , d a n s 
chaque classe, était chargé de s ta tuer sur les demandes 
des exposants . 

C'est a lors que les t ravaux commencè ren t , tant a u 
Champ de M a r s qu ' au Trocadéro . 

Au Champs de M a r s on faisait dos t e r ras sements ; 
au Trocadéro on opérai t des sondages g igan t e sques , 
pour les fondations du pa la i s . E n effet, le pala is à c o n s 
truire sur les h a u t e u r s du Trocadéro ne devait pas avoir 
une durée éphémère . I l devait survivre à l 'Exposit ion 
qui l'avait fait na î t r e . L a ville de Pa r i s s 'engageai t à le 
reprendre après l 'Exposi t ion. 

Pendant que les i ngén ieu r s du pa la is du Trocadéro 
creusaient, j u squ ' à 20 mèt res au-dessous du sol de la 
colline, d ' immenses pu i t s , dans lesquels on coulait du 
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bé ton , qu i devait , u n e fois sec, former les pil iers et sou
te r ra ins de cette const ruct ion colossale, les établisse
m e n t s d u Greusot et les us ines Cail , à Pa r i s et à Lille, 
forgeaient les pi l iers de fer qu i devaient composer le palais 
du Champ de M a r s . E n m ê m e t e m p s , le Journal officiel 
pub l i a i t , tous les trois ou qua t re j o u r s , des décrets, 
des a r rê tés , o rgan i san t q u e l q u e s - u n s des détails de cette 
i m m e n s e en t repr i se . 

C'était le 16 janvier 1877 qu 'expi ra i t le délai accordé 
p o u r les demandes d 'admiss ion . B ien q u e les demandes 
fussent fort n o m b r e u s e s , et dépassassen t considérable
men t le n o m b r e de celles q u i avaient été adressées en 
1867, le délai fut p rorogé j u s q u ' a u 1 e r février 1877. 

U n événement po l i t ique , su rvenu inop inément , le 
16 ma i 1877, p a r u t u n m o m e n t de na tu re à compro
met t r e g ravement l 'avenir de l 'Exposi t ion . On redoutait , 
à u n bref délai , des t roub les dans le p a y s , et cette per
spective faisait suspendre les p répara t i f s à une grande 
pa r t i e des fabr icants , eu France et à l ' é t r anger . L' incer
t i tude et l 'anxiété étaient su r tou t g r a n d e s à l 'extérieur. 
Dans divers P a r l e m e n t s , des in te rpe l la t ions furent faites 
s u r la ques t ion de savoir s'il convenait de poursuivre 
les prépara t i fs commencés en vue de l 'Exposi t ion de 
P a r i s . M . Kran tz recevait des l e t t r e s , auxquel les i l était 
obligé de répondre (quoique sa p rop re confiance ne fût 
pas restée peut-ê t re à l ' abr i de toute at teinte) pour a s 
su re r q u e l 'ouver ture de l 'Exposi t ion se ferait ponctuel 
l ement à la date ind iquée . 

Le P rés iden t de la R é p u b l i q u e avait cru devoir, peu 
de j o u r s après le 16 mai , calmer l ' i nqu ié tude géné
rale au sujet des r e t a rds que pouvai t sub i r l 'Exposition. 
L e 25 mai 1877, le P rés iden t de la R é p u b l i q u e faisait 
une visite solennel le aux t ravaux du Champ de Mars . 
Cette visite avait été annoncée au Commissa i re général 
pa r le successeur de M . Te isse renc de Bort au ministère 
de l ' agr icu l tu re , M . le comte de Meaux , dans u n e lettre 
où M . de Meaux jugea i t q u e « le m o m e n t était venu de 
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rassure r les g r a n d s in lé rè t s du travail et de la paix contre 
les in t r ignes de ceux qu i s'efforcent de comprome t t r e 
l 'œuvre de l 'Exposi t ion universe l le au profit de l eu r s 
passions po l i t i ques » . 

Cependant la confiance revint peu à p e u . L e s com
missions é t r angères r ep r i r en t l eu r s t ravaux. C'est a lors 
que vint l ' idée d 'u t i l i ser celle des façades in té r i eures d u 
palais d u Champ de M a r s qui donna i t s u r les sec t ions 
é t rangères , p o u r r e p r o d u i r e des types de cons t ruc t ions 
des différents pays . La réal isa t ion de ce projet créa u n e 
des mervei l les du C h a m p de M a r s : l'allée des Nations 
étrangères. 

L'é t r anger , qui j u sque - l à avait donné peu de s ignes de 
vie, se réveil la . On se d i spu ta le ter ra in ; si b ien qu ' i l 
fallut cons t ru i re dans le pa rc du Champ de M a r s des 
annexes, qu i a u g m e n t è r e n t de p lu s do 40 000 mét ros 
les surfaces couver tes . 

En m ê m e t e m p s , l 'Exposi t ion s 'é tendait à d ro i te , et 
débordait su r la place des Inva l ides , où l 'on ins ta l la i t les 
concours d ' an imaux . E l le descendai t le l ong des be rges 
de la Se ine , où l 'on organisa i t un a q u a r i u m de p isc icul ture 
marine des exposi t ions, des por t s et do la mar ine et l 'on 
util isait u n e carr ière abandonnée du Trocadéro p o u r y 
établir u n a q u a r i u m d'eau douce de 3000 mèt res c u b e s . 

La P r u s s e avait n e t t e m e n t refusé , à l ' époque de la 
première o rgan i sa t ion , de p r e n d r e pa r t à l 'Exposi t ion 
universelle de P a r i s . É t a i t - ce j a lous ie , crainte de com
paraisons qu i au ra ien t t rah i son infériori té indus t r ie l l e ? 
Était-ce u n e menace à t e r m e é lo igné? On ne savait t rop 
comment expl iquer cette abs ten t ion . On fut donc h e u 
reux d ' apprendre que le gouvernement de Ber l in , comme 
s'il eût r eg re t t é sa p r e m i è r e réso lu t ion , pe rme t t a i t aux 
artistes a l l emands de p r e n d r e par t à l 'Exposi t ion des 
beaux-ar ts . 

Au mois d 'octobre 1877, les j u r y s d 'admiss ion avaient 
terminé l eu r œuvre . 20 595 exposants français é ta ient 
admis. Les m ê m e s j u r y s se t ransformèrent en j u r y s d'in-
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stal lat ion, et p rocédèren t au choix et à la confection dos 
v i t r ines , décora t ions , etc . , dont los frais étaient votés par 
eux et suppor t é s pa r les exposants . 

A l 'heure et au j o u r d i t s , c 'es t -à-dire le 1" mai 1878, à 
u n e h e u r e , eut l ieu l ' i naugura t ion officielle. L 'œuvre était 
loin d 'ê t re t e rminée . Beaucoup do t ravaux d 'une grande 
impor tance n 'é ta ient pas m ê m e c o m m e n c é s ; mais il eût 
été imposs ib le de ne pas ouvr i r à la date annoncée. 

Cette inaugura t ion se fit de la man iè re la p lus solen
ne l le , et au mil ieu d 'une affluence cons idérab le . E n dépit 
d 'un ciel p luv ieux , cinq cent mi l le cur ieux environ se 
pressa ien t au tou r du Champ de M a r s et du Trocadéro, 
et l 'on constata, le soir, cent v ingt mil le en t rées . 

D u h a u t do la loggia du pa la is du Trocadéro , In ma
réchal de Mac-Mahon , p rés iden t de la R é p u b l i q u e , en
touré d ' un br i l lan t é ta t -major civil et mi l i ta i re , et de que l 
ques pr inces é t r a n g e r s , déclara l 'Exposi t ion ouver te . 

De fait, l 'Exposi t ion n 'é ta i t qu ' en t r ' ouve r t e . I l fallut 
p lu s d 'un mois p o u r achever les œuvres secondaires qui 
fourmil la ient dans cet espace i m m e n s e Ma i s , grâce à l'ac
tivité et au bon espri t do tous , le t ravai l se t e rmina , ot 
vers le 1 e r j u i n la g rande Expos i t ion universel le i n t e rna 
tionale étalait ses p rod iges . 

C'est le spectacle de cet i m p o s a n t ensemble que nous 
avons à décr i re r ap idemen t , ou p lu tô t , comme nous le 
dis ions en commençan t , à r appe le r au souveni r de nos 
lecteurs 

L 'Expos i t ion se divisait en deux par t i es b i en dis
t inctes : le T rocadé ro , avec son pa rc et ses annexes ; lo 
pala is d u Champ de M a r s , avec son p a r c et ses annexes. 

On se demande quelquefois ce que signifie le nom de 
Trocadéro. Ce nom fut donné , en 1823, en souvenir de 
la victoire du duc d 'Angoulème contre les i n su rgés de 
Cadix et de la pr ise du fort du Trocadéro, qu i protège 

1. Le plan qui se trouve à la fin de ce volume permettra de suivre 
l'ordre de cette revue. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cadix, à une h u t t e énorme q u i fait pa r t i e de la coll ine 
de Chaillot et se relie à la coll ine de Pas sy . E n 1 8 2 3 , 
lorsque le mont icu le de Chaillot fut a insi bap t i sé , le Tro
cadéro était couvert de j a r d i n s mara îche r s , et ses flancs 
étaient creusés do n o m b r e u s e s galer ies sou te r ra ines , 
provenant d 'anc iennes carr ières de p i e r r e . Ces excava
tions souter ra ines ont créé beaucoup de difficultés q u a n d 
on a bâ t i les fondements du .pa l a i s de 1 8 7 8 . 

La colline du Trocadéro n 'avai t pas été mise h e u r e u 
sement à profit p a r l 'Exposi t ion de 1 8 6 7 . On s 'était con
tenté de niveler ses p e n t e s , et de faire u n e espèce de 
square sur le t e r r a in excessivement incl iné qu i descen
dait j u s q u ' à la Se ine . On dépensa là 20 mi l l ions , p o u r 
n 'obtenir q u ' u n e sorte d 'esca l ier , inu t i le et d i sgrac ieux . 

Nous avons dit commen t la Commiss ion supé r i eu re de 
l 'Exposition de 1 8 7 8 adopta le magnif ique p lan de 
MM. Davioud et B o u r d a i s , consis tant à bâ t i r au sommet 
du Trocadéro u n pa la i s , f lanqué do galeries demi -c i r cu 
laires, et à consacrer les pentes de la colline à u n pa rc 
abritant les annexes d 'une par t ie de l 'Expos i t ion . 

Le palais p rop remen t di t , qu i est res té acquis à la 
ville de P a r i s , est u n e des p l u s bel les créat ions de l ' a rchi 
tecture m o d e r n e . 

Le premior étage se compose d 'une loggia d e m i - c i r 
culaire, h a u t e , é t roi te , mais d 'un imposan t aspec t , 
percée de n o m b r e u s e s ba ies , dont les arcades évasées 
décrivent une rangée d 'é légantes ogives. L e m u r exté
rieur est p l aqué de p i las t res car rés , q u i , pa r l eur forte 
saillie, remplacent , avec plus de solidité et non moins de 
grâce, la colonnade c lass ique . Ces p i las t res sont d 'une 
dimension d é m e s u r é e . L e u r s s tylobates s ' appuien t s u r 
le frontispice de la pièce d 'eau qu i sert de base à la 
partie centrale du m o n u m e n t . 

Le deuxième étage est, au contra i re u n p r o m e n o i r , 
Las et l a rge , pavé de m o s a ï q u e . 

Le t rois ième étage forme une te r rasse , d'où l 'on a u n 
splendide point de vue sur P a r i s et le cours de la S e i n e . -
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De ce t ro i s ième étage s'élance le d ô m e , flanqué de ses 
deux tours , d 'une h a u t e u r hor s de toute proport ion. La 
s ta tue de la Renommée, de M . Merc ié , surmonte ce 
dôme . A u t o u r de la t e r rasse r ègne u n e balustrade, 
i n t e r r o m p u e pa r des p iédes taux suppor t an t des statues. 

L e s deux galeries c i rcula i res , qu i décrivent un demi-
cercle p le in de grâce et d 'é légance, v iennen t se rattacher 
au corps cent ra l . L e u r s colonnades se développent avec 
u n e magnif ique a m p l e u r . 

P a r la posi t ion qu 'e l le occupe, la pièce d'eau fait 
pa r t i e i n t ég r an t e de l 'édifice. L ' eau s 'é lance, en large 
nappe , d u cent re du soubas semen t , et s 'épanche dans 
une série de g r a d i n s , p o u r a b o u t i r à u n bass in com
m u n . 

Au-dessous s 'é tend l ' immense pa r t e r r e créé sur les 
pen tes de la coll ine. 

La salle des F ê t e s , la pièce que renferme la rotonde, 
est de d imens ions i m m e n s e s et d 'un effet imposant . On 
y arr ive pa r deux g r a n d s escaliers i n t é r i eu r s . 

Après cette salle p r inc ipa le , on a ménagé , dans le 
bâ t imen t des ga ler ies , des salles p l u s pe t i t e s , occupant 
le deuxième é tage . 

Les salles du palais du Trocadéro n 'on t p a s , en effet, 
été u n i q u e m e n t consacrées à des concerts et à des fêtes. 
L e côté droi t a reçu les collections de l 'ar t et de l ' indus
tr ie h i s to r iques et an téh i s lo r iques . L 'a i le gaucho a abrité, 
p e n d a n t la p lu s g r a n d e par t ie de la du rée de l 'Exposi
t ion , des r éun ions savantes , des congrès , des conférences 
scientif iques. 

Voici la l is te des différentes r éun ions et congrès 
scientifiques qu i se sont t enus au pa la is du Trocadéro, 
du 15 j u i n au 15 octobre, date qui en a marqué la 
clôture : 

Agr icu l tu re (du 15 au 20 j u i n ) . 
In s t i t u t ions de prévoyance (du 1 e r au 7 ju i l le t ) . 
Démograph ie (du 5 au 9 ju i l l e t ) . 
Sciences e thnograph iques [du 15 au 17 ju i l le t ) . 
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Géomètres exper ts (du 18 au 20 ju i l l e t ) . 
É tude du déve loppement et de l 'amél iorat ion des 

moyens do t r an spo r t (du 22 au 27 ju i l le t ) . 
Architectes (du 29 ju i l l e t au 3 aoû t ) . 
Hygiène (du 1 " au 10 aoû t ) . 
Médecine men ta le (du 5 au 10 août ) . 
Génie civil (du 5 au 14 a o û t ) . 

Service médica l des a rmées en campagne (12, 13 , 
14 août ) . 

Médecine légale (12, 13, 14 aoû t ) . 
É tude des ques t ions relat ives à l 'a lcoolisme (13 et 

14 août ) . 
Homœopath ie (du 12 au 14 août ) . 

Sciences an th ropo log iques (du 16 au 21 août ) . 
Commerce et i ndus t r i e (du 16 au 22 août ) . 
Botanique et ho r t i cu l tu re (du 16 au 23 août ) . 
Météorologie (du 24 au 28 août ) . 
Géologie (du 29 août au 4 s ep t embre ) . 
Unification des po ids , mesures et monna ies (2, 3 , 

4 sep tembre) . 
Séricicul ture (du 5 au 11 sep t embre ) . 
Propr ié té indus t r ie l le (du 5 au 17 sep tembre ) 
Club Alpin français (les 6 .et 7 s e p t e m b r e ) . 
Pa t ronage des p r i sonn ie r s l ibérés (du 12 au 14 s ep 

tembre) . 
Propriété a r t i s t ique (du 18 au 21 sep tembre ) . 
Géographie commercia le (du 23 au 28 s ep tombre j . 
Amélioration du sort des aveugles (du 23 au 30 s e p 

tembre). 

Société des Amis de la Pa ix (du 26 au 30 sep t embre ) . 
Brasseurs (du 10 au 15 octobre) . 
Du palais du Trocadéro la colline descend, en pen t e 

douce, vers la Se ine . E n t r e le pala is et le fleuve s 'é tend 
le parc, qu i occupe p l u s de 150 000 mè t r e s ca r rés , et dans 
lequel se g roupa ien t une foule de pe t i t s édifices, a ins i 
que des const ruct ions d 'une g rande impor tance , recelant 
les produi t s de différentes i ndus t r i e s ou les spéc imens 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l 'ar t des m i n e s , de l 'ar t de l ' i ngén ieur et des sciences 
app l iquées . 

Les pentes da la colline étaient couvertes de larges tapis 
de gazon, semés de corbeil les de fleurs r a r e s , de bouquets 
d ' a rbres ver ts , de bass ins et d 'eaux ja i l l i s san tes . Çà et là 
s 'élevaient, capr ic ieusement d i s t r ibuées , les p lus curieuses 
cons t ruc t ions . 

A droite^, une pagode chinoise avec ses clochetons, 
son toit r ecourbé , ses m u r s découpés et pe in t s de mille 
couleurs , et u n e tou r de bois py ramida l e , s 'élançant dans 
l 'espace. P r è s de l 'exposi t ion chinoise était le pavillon du 
shah de Pe r se , avec ses sp l endeur s de tous genres . Venait 
ensui te un t emple égyp t i en , masse b l anche , sévère et 
froide, sans o rnemen t ni s cu lp tu r e , composée do blocs 
superposés , d 'un caractère sa is issant de force et de ma
j e s t é . P u i s u n e mosquée a lgé r i enne , avec ses grandes 
mura i l l es b l anches , égayées p a r u n e imbr ica t ion colo
r iée couran t le long de la frise, et s u r m o n t é e de son mi
na re t , composé d 'une forte tour carrée , crénelée, que cou
ronna i t un dôme se t e r m i n a n t en u n e flèche aigué. 

Su r le côté gauche d u pa rc , dans u n p l i de terrain, 
en touré de pe t i t es bou t iques de m a r c h a n d s a rabes , algé
r iens , tun i s iens , maroca ins , s 'élevait le magnifique pa
villon de l'exposition de l'Algérie, ravissante construc
t ion, qu i fait le p lu s g rand h o n n e u r aux architectes qui 
l 'ont exécutée. L'édifice se composait de qua t re ailes, en
veloppant un j a r d i n p lan té d ' a rbres p ropres au climat 
africain. A l ' in té r ieur de ces qua t r e galer ies on avait 
r é u n i tout ce qu i concerne l ' indus t r ie et la production 
agricole de no t re colonie d 'Alger . Cet édifice élégant et 
spacieux n ' a pas cessé un momen t d ' a t t i re r la curiosité 
généra le . 

Les échant i l lons des carr ières de m a r b r e français se 
dressa ient en u n e ro tonde circulaire , composée de co
lonnes isolées r ep ré sen t an t chacune u n e 'des sortes de 
m a r b r e des carr ières p y r é n é e n n e s . 

L e magnif ique pavillon des eaux et forêts, le pavillon 
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de la météorologie , celui de l 'hor loger ie , le pavi l lon dos 
phares , se touchaient , comme p o u r mon t r e r , r éun ies et 
rapprochées l ' une de l ' au t re , les forces abs t ra i tes de la 
science et l eu r s appl ica t ions diverses à l ' i ndus t r i e et aux 
ar ts . 

Le pavillon des insectes utiles et nuisibles, l'union cé
ramique, u n e maison de colons alsaciens, occupaient 
une pa r t i e du côté gauche du pavil lon. 

Citons encore le g r a n d en tonnoi r solaire de M . Moucho t , 
qui sembla i t d e m a n d e r à u n ciel t rop avare des flots de 
lumière qu i lu i ont t rop souvent m a n q u é . 

E n dehors du parc et m ê m e hors du te r ra in de l 'Expo-
posit ion, on avai t r e légué , nous n e savons p a r que l l e 
exception r eg re t t ab l e , les collections de Y anthropologie 
et le pavillon des engrais chimiques de M . Georges 
Ville. I l fallait f ranchir u n énorme et hau t escalier de 
bois p o u r descendre dans le bas-fond où étaient , p o u r 
ainsi d i r e , d i s s imu lés ces deux pavi l lons , d ignes d 'un 
meil leur sor t . 

Sur les côtés du parc s 'é levaient , capr ic ieusement d i s 
tr ibués, v ingt édifices p r inc ie r s , r ep rodu i san t l ' a rchi tec
ture du Maroc , de la T u n i s i e , du J a p o n , s i n g u l i è r e m e n t 
découpés, fouil lés, ouvragés , r iches d ' o r n e m e n t s , é t r a n 
ges de l ignes et d ' a spec t ; p u i s des chalets r u s t i q u e s p r o 
pres aux peup les sep ten t r ionaux , avec l eu r s toi ts couver t s 
de chaume et l eu r s galer ies scu lp tées . 

Pour couronner ce magni f ique ensemble , p o u r encadrer 
ce spectacle sans égal , vous aviez, comme décor de fond, 
la sp lcndide cascade, vér i table r ivière, qu i sembla i t sor t i r , 
comme u n e n a p p e a rgen tée , des fondements m ê m e s d u 

alais. Cette masse énorme d 'eau , t omban t dans u n vaste 
assin, se br i sa i t on flots t umul tueux , re jai l l issai t , en for

mant u n b rou i l l a rd d ' écume, et descendai t ensu i t e , 
comme les cascades du château de Sa in t -Cloud , en nappes 
Secondaires, pa r u n escalier de dix m a r c h e s , j u s q u ' à u n e 
immense vasque de m a r b r e , où elle formait un lac t r a n s 
parent et t r anqu i l l e . T o u s ces beaux effets h y d r a u l i q u e s , 
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dominan t u n e a d m i r a b l e r éun ion d 'œuvres ar t is t iques et 
a rchi tec tura les de tou te sor te , r empl i s sa ien t à la fois l 'es
p r i t et les yeux des p l u s vives i m p r e s s i o n s . 

C'est à l ' en t rée du Champ de M a r s que s'élevait le 
pa la is de fer et de verre renfermant les p rodu i t s les p lus 
i m p o r t a n t s de l 'exposit ion indus t r i e l l e , a insi que les œ u 
vres d 'a r t . 

P o u r se r end re du pala is du Trocadéro au Champ de 
M a r s , on t raversa i t le p o n t d ' I éna , é la rg i d a n s les p ro 
por t ions convenables , et recouvert d 'un pa rque t de bois . 
De pe t i t s r epos , a r t i s t i q u e m e n t façonnés, p rocu ran t à la 
fois le s iège et l ' ab r i , é ta ient d i s t r ibués à droi te et à 
gauche des deux pa rape t s d u pon t . 

Quand on avait franchi le pon t d ' Iéna , on se trouvait 
devant un second pa rc , tout auss i h e u r e u s e m e n t d i s t r ibué 
que celui du Trocadéro . C'est là que se groupaient les 
p l u s beaux p r o d u i t s de l ' ho r t i cu l tu re : fleurs r a res et a r 
bus t e s p réc ieux . La g rande allée q u i conduisa i t à la porte 
d ' honneur , était p lan tée de l aur ie r s communs , de l aur ie r s -
roses et de magno l i a s . 

C'est ainsi que l 'on arr ivai t devant la façade pr inc ipa le 
du pala is Champ de M a r s , qu i s 'é tend para l l è lement à la 
Se ine , occupant u n e longueur d ' env i ron 350 mè t r e s . 

Tro i s por tes colossales d o n n e n t accès dans le pa la i s . 
Une longue rangée de s t a tues , r ep ré sen t an t les divers 
peup le s du m o n d e civil isé, les écussons et d rapeaux de 
toutes les na t ions , en t remêlés d 'une foule de symboles et 
d ' a l légor ies , o rnen t cette façade, dont l'effet décoratif est 
de la p lus g rande majes té . Quand on monta i t su r le large 
balcon qu i s u r m o n t e la por te d ' h o n n e u r , on embrassa i t 
d ' un coup d'œil tout l ' ensemble d u pa rc du Trocadéro , 
avec son palais colossal , et l 'on jou issa i t a ins i d 'un spec
tacle qu i s ' incrus ta i t for tement dans le souvenir ; car il 
n 'es t pas p robab le que dans une carr ière d ' h o m m e on ait 
l 'occasion d 'en revoir de pa re i l . 

E n t r o n s dans le pa la is . N o u s nous t rouverons dans le 
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vestibule d'honneur, et nous c o m p r e n d r o n s tou t de 
suite la division du pala is d u Champ de M a r s en trois 
grandes sections long i tud ina le s , qu i sont : 

Au mi l i eu , t rois corps de b â t i m e n t , séparés p a r des 
jardins , et contenant l'exposition des beaux-arts de 
toutes les na t ions , coupée e l l e -même, d a n s son trajet, pa r 
l'exposition de la Ville de Paris; 

A g a u c h e , l'exposition française ; 
A droi te , l'exposition étrangère. 
Le vestibule d'honneur, qu i servait , p o u r a ins i d i r e , 

d ' introduction aux trois g randes d iv is ions de l 'Exposi t ion 
internationale, a été le rendez-vous de la foule. C'était 
un poin t de repère d 'où l 'on se r enda i t aux différentes 
sections q u e l 'on voulai t pa r cou r i r . Auss i avait-on r é u n i 
dans cette i m m e n s e galer ie tou t ce qu i pouvai t exciter 
la curiosi té et l ' in térê t du v is i teur . 

Au centre , sous la g r a n d e coupole , se dressai t l 'hor
loge m o n u m e n t a l e , à q u a d r u p l e cad ran , de M . F a r c o t . L e 
pendule, i ndépendan t de l 'hor loge , était a t taché au s o m 
met de la coupole, et rappela i t le célèbre et h i s tor ique 
pendule de Foucau l t , qu i excita t an t de su rp r i se et d ' ad
miration dans l 'égl ise du P a n t h é o n . L a t ige de ce p e n 
dule n 'avait pas moins de 24 mè t r e s de l o n g u e u r . 

A gauche de l 'horloge était la v i t r ine renfermant les 
diamants de la couronne et la sp lendide collection de 
diamants, p a r u r e s et d iadèmes do toutes sor tes , qu i n ' a 
cessé d'exciter l ' admira t ion béate des b a d a u d s des deux 
mondes. 

A gauche de la v i t r ine des d i aman t s et p a r u r e s s 'é ten
daient les pavi l lons des manufac tu res de Sèvres , des Go-
belins et de Beauva i s . Les p lus beaux et les p l u s récents 
travaux de la manufac tu re de porcela ine de Sèvres a t t i 
raient l ' admira t ion de tous les conna isseurs en p r o d u i t s 
céramiques, t and i s que les a m a t e u r s de tapisser ies se 
délectaient les yeux à la vue des magni f iques œuvres des 
Gobelins e de Beauvais . 

La part ie é t rangère du vestibule d'honneur contenai t 
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les collections du p r ince de Gal les . U n pavillon indien 
tou t en b o i s , découpé à j ou r , contenai t une partie de 
ces col lect ions. L a s ta tue éques t re du pr ince de Galles 
figurait au mi l i eu . 

L e vestibule d'honneur se t e rmina i t , à droi te , par lo 
g i g a n t e s q u e t rophée d u Canada, avec son escalier en spi
r a l e , en touré des échant i l lons dos mines de l 'Australie. 

. U n e s ta tue éques t re de Cha r l emagne , placés aJ 'extrê-
mi té gauche du vestibule d'honneur, et faisant partie 
d ' une exposi t ion de m é t a l l u r g i e , dominai t cet ensemble, 
para i ssan t couvrir de son sceptre impér ia l toutes les 
œuvres contenues dans cet te r icho galorie . 

Nous d isons q u e la division généra le du palais du 
Champ de M a r s , c 'était , au mi l i eu , la Galerie des beaux* 
arts; à gauche , l'Exposition française; à dro i te , l'Expo
sition des nations étrangères. N o u s n 'avons r ien à dire, 
dans u n recuei l comme la n ô t r e , de l 'Exposi t ion des 
b e a u x - a r t s ; mais la série de ga ler ies consacrées à la 
pa r t i e a r t i s t ique do l 'Exposi t ion était flanquée d 'une ar
tère si i n t é r e s san t e , et dont il a été t an t pa r lé , que nous 
ne pouvons nous d i spense r de la m e n t i o n n e r , avant de 
nous e n g a g e r dans la descr ip t ion sommai re de l 'Exposi
t ion française. N o u s voulons p a r l e r de l ' avenue qu i s'ou
vrait à droi te de l 'hor loge , dans la vestibule d'honneur, 
que l 'on a appelée la rue des Nations étrangères, et qui 
é tai t a t t enan te à la galerie des b e a u x - a r t s . 

F o r m a n t u n e avenue qu i n 'ava i t pas mo ins de 650 mè
t r e s , la rue des Nations étrangères p résen ta i t une série 
de façades, r e p r o d u i s a n t des spécimens des archi tectures 
p rop res aux na t ions qu i figuraient à l 'Expos i t ion . 

Les façades angla ises ouvraient la m a r c h e . I l faut dire les 
façades, car p lus i eu r s édifices étaient consacrés à représen
ter les différents s tyles e t les différentes époques de 
l 'a rchi tecture angla i se . 

C'était d 'abord le type d 'un mano i r se igneur ia l an
glais du d ix - sep t i ème siècle. S imp le pe t i t hôtel en 
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briques r o u g e s , à u n seu l é tage , avec u n b a l u s t r e de 
pierres formant ba lcon , cet édifice était occupé p a r la 
la Commission ang la i se . L a façade suivante était celle 
du pavil lon du p r ince de frai les , bât ie s u r l e modèle de 
celle d 'un château a p p a r t e n a n t au pr ince de Galles en 
Angleterre. "Venait ensu i te u n e s imple ma i son de vi l le , 
construite en bo i s et en p l â t r e , façade sévère , s y m b o l i 
sant l ' espr i t et le caractère de la vieil le A n g l e t e r r e , r a p 
pelant l ' u s ine et le comptoi r d u m a r c h a n d pa r ses puis-» 
santos a r m a t u r e s de fer et l a sobriété de sa décora t ion . 
On voyait encoró l 'ontrée se igneur ia le d ' u n mano i r a n 
glais, qu i servait d ' en t rée p r inc ipa le à la section a n g l a i s e . 
Une b e l l e g r i l l e de fer forgé, appuyée s u r de r iches 
pilastres, suppor ta i t des l ions ga rdan t i 'écusson d 'An
gleterre, avec cet exergue re l ig ieux : Quid retribuam 
Domino? « Quelles act ions de grâces r e n d r o n s - n o u s au 
Seigneur? » 

La façade suivante était celle des É t a t s - U n i s d ' A m é 
rique, const ruct ion r ig ide et sobre , ma i s d ' un aspect 
imposant et qu i pouvai t éga lement convenir , selon l 'espr i t 
éminemment p r a t i que de cette na t ion , à une s ta t ion de 
chemin de fer, à u n e ga re , à l ' en t rée d ' u n dock ou d ' un 
vaste magas in consacré aux affaires. A u c u n o rnemen t 
pour égayer ou colorer , ma i s seu lement du fer, du b o i s , 
de la p ie r re e t ' d u ve r re . T o u t cela solide et p r a t i que 
comme le génie d u p e u p l e a m é r i c a i n . 

Deux chalets fort s imples , r é u n i s paT u n e galer ie e t 
faisant une heu reuse divers ion à la cons t ruc t ion p r é c é 
dente, r eprésen ta ien t l ' a r ch i t ec tu re de la Suède et de l a 
Norwège. Ces deux pavi l lons avaient été bâ t i s p a r des 
ouvriers Scandinaves, avec des pou t r e s l a rgemen t é q u a r -
ries, des t roncs do sap in superposés avec goût , dans le 
stylo roman d u douzième siècle. Le ton n a t u r e l du 
bois donnai t à l ' ensemble u n e coloration t r è s - h a r m o 
nieuse. 

La façade de l ' I t a l i e , l u m i n e u s e et d iaprée de vives 
couleurs, rappela i t l ' a rch i tec ture florentine et v é n i -
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t ienne , tout en reprodu isan t l 'aspect d 'un palais de 
Mi l an . L e vastes arceaux, suppor té s par des colonnes 
de m a r b r e ou de po rphy re , donna ien t entrée dans une 
galerie contenant des s t a tues , des por t ra i t s ou des mé
dai l lons r i c h e m e n t coloriés des savants , des artistes ou 
des poètes de l ' I ta l ie , avec le b u s t e du feu roi Victor-
E m m a n u e l et les po r t r a i t s du ro i H u m b e r t et de la reine 
M a r g u e r i t e . C'était le d igne ves t ibule de l'exposition 
d ' un pays a d m i r a b l e m e n t doté pa r la na tu re et les arts. 

L a façade japona ise , qu i venait ensu i te , assez grossière 
d 'aspect , et d 'une s impl ic i té pa r t rop ru s t i que , représen
tait l ' en t rée d 'une ma i son de c a m p a g n e . T o u t se rédui
sait à u n e énorme por te de bois avec sa couleur na tu 
re l le , se développant sur d ' énormes poteaux taillés car
r é m e n t . Au fond, u n g r a n d panneau , sur lequel on avait 
pe in t u n paysage d u J apon , avec le p lan de Tokio, la 
rés idence impér i a l e , et «de chaque côté des fleurs de 
n é n u p h a r en faïence pe in t e , d 'où sor ta ient deux jets 
d 'eau . E n r é s u m é , effet d isgrac ieux. 

L a façade chinoise offrait p l u s d ' in térê t , mais n'avait 
pas beaucoup p l u s d 'é légance . C'était la reproduction 
d 'une por te du pa la i s de P é k i n . T o u s les morceaux en 
avaient été appor tés de Chine , et pe in t s s u r place par des 
ouvriers chinois . L e toit avait cette s i lhouet te bizarre et 
fan tas t ique dont les Chinois ont le secret . 

Après la Chine , l 'Espagne développai t sa bel le façade, 
tou te ru i sse lan te de do ru res , fouillée de sculptures 
dél icates et offrant u n vrai régal p o u r les yeux. C'était 
i 'A lhambra , Grenade , Sévil lc, Cordoue, heureusement 
r é s u m é s et ouvrant d ignemen t la por te sur l 'exposition 
d ' E s p a g n e , pays des Velasquez, des M u r i l l o et des Goya. 
E n fait, on avait voulu rep rodu i re u n fragment de 
I 'A lhambra de Grenade . 

Une longue et m o n u m e n t a l e colonnade, d 'un carac
tè re sobre et d 'une couleur gr i se , qu i contrasta ient avec la 
précédente const ruct ion, représenta i t l 'Autr iche-Hongrie . 
Le po r t ique formé p a r cette colonnade était surmonté 
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d'une rangée de s t a tues , et abr i ta i t sous ses arcades 
plusieurs au t r e s bel les s ta tues : l ' empereu r F r a n ç o i s -
Joseph, Albe r t D u r e r , et Beethoven. 

La Russ i e , qu i suivait l 'Aut r iche , n 'avait pas cherché 
à nous donner une idée de l 'ar t byzant in . El le visait à la 
simplicité. E l l e avait fait cons t ru i re une hab i ta t ion en 
bois, qui reproduisa i t la maison où est né P i e r r e le G r a n d , 
et qu i est le type de la d e m e u r e des boyards moscovi tes . 
L'escalier conduisant au p r emie r é tage étai t e m p r u n t é au. 
Kreml in . T o u t e la cons t ruc t ion résu l ta i t de l ' a s semblage 
de s imples madr i e r s de bois ; mais la s impl ic i té avait été 
si hab i l ement mise à profit , que l 'on avait t rouvé le 
moyen de rappe le r en même t emps les hab i ta t ions des 
mougieks et les maisons des g rands s e i g n e u r s . 

La Suisse avait cons t ru i t u n e hab i t a t ion du dix-
septième siècle, telle qu ' on en voit encore dans le canton 
d'Argovie. Une g rande po r t e , large de 12 mè t r e s , 
était su rmon tée d 'une te r rasse , couronnée e l l e -même pa r 
une coupole pe in te en couleur d 'azur et semée d'étoiles 
d'argent. Au mi l ieu de la te r rasse s 'élevait u n e ho r loge , 
flanquée de deux m a n n e q u i n s , couverts d ' a r m u r e s b o u r 
guignonnes, p rovenan t de la ba ta i l l e de M o r a t . Les 
écussons des v ingt -deux cantons he lvé t iques décoraient 
la frise. Les vieilles ma i sons , les beffrois, les c lochers , 
les vitraux go th iques , tout cela était donc r é u n i , artificiel
lement sans doute^ mais non sans grâce . 

La façade be lge était peu t -ê t r e la p l u s r emarquab le 
par son aspect , b ien q u e sa couleur fût gr ise et t e r n e . 
Construite dans le style des vieux m o n u m e n t s du 
seizième siècle, d 'Anvers , de Bruxel les et de L iège , cette 
façade étonnait pa r la pu issance de ses formes, le soin 
des détails et la r ichesse des ma té r i aux . C'étaient des 
colonnes de m a r b r e préc ieux, des p ie r res tai l lées avec 
soin, des s ta tues finement scu lp tées . L'édifice sembla i t 
avoir été const rui t pour défier les siècles, au l ieu d'exercer 
la simple fonction d ' un décor t empora i r e . 

Venait ensui te la Grèce , avec sa pet i te façade l umineuse 
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et coquet te . Ce minuscu le édifice, b l a n c ot or, qui repré
senta i t une maison du t emps de Pér ic lès , se composait 
d 'un seul é tage, avec u n e pe t i te loggia et la statue de 
Pa l i a s p r è s de la po r t e . 

L e D a n e m a r k avait une cons t ruc t ion agréable, mais, 
sans caractère . 

L ' A m é r i q u e mér id iona le rappe la i t assez heureuse
m e n t , dans les déta i ls de son a rch i t ec tu re , le type curieux 
des Lucas et des Aztèques , le pays du soleil et de l'or. 

Une r é u n i o n de pe t i tes façades coloriées, rayées de 
r o u g e , à la façon des étoffes t un i s i ennes et mauresques , 
r ep résen ta i t les exposi t ions do l ' empire d u Bi rman, 
des royaumes de Siam et de P e r s e , de la régence de 
T u n i s et de la p r inc ipau té de Monaco . I l n 'y avait pas 
j u s q u ' à la r épub l ique de S a n - M a r i n qu i n ' eû t sa petite 
fenêtre en façade, à l ' en t reso l , au-dessus de la porte 
é légante , apanage de la p r i n c i p a u t é de Monaco . Cette 
dern iè re p r inc ipau té étai t représen tée , avec le grand-
duché de L u x e m b o u r g , par u n e façade c o m m u n e . 

La façade qui a t t i ra i t le p lus le r ega rd , pa r ses magn i 
ficences a r t i s t i ques , était celle d u P o r t u g a l . C'était un 
spéc imen d ' u n supe rbe cloître go th ique s i tué sur les 
bo rds du T a g e , non loin de L i s b o n n e . L e por ta i l avait 
été fidèlement r ep rodu i t d 'après les dess ins rappor tés du 
P o r t u g a l . Seu l emen t , on avait cru devoir remplacer , sur 
les consoles , les sa in t s et pa t rons d u P o r t u g a l par les 
figures d ' hommes célèbres de ce pays , savants , poètes et 
ami raux : L e Camoëns , Vasco de ( l ama , A lbuque rque , 
P i n t o , R ibe i r a , e tc . 

Cette magni f ique avenue se t e r m i n a i t pa r la façade des 
P a y s - B a s . C'était une ma i son du seizième siècle, et la 
reproduc t ion rédu i te de l 'hôtel de ville de L a Haye, 
cons t ru i t en 1581, édifice sol ide, v igoureux et riche, 
comme la Hol lande e l l e -même. 

L à se te rmina i t la rue des Nations étrangères. L o r s 
que , après ce court et ins t ruct i f voyage à travers le 
m o n d e civilisé, on se re tourna i t , p o u r embras se r du r e -
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gard l 'espace pa rcou ru , on éprouvai t u n vif plais i r à con

templer l ' ensemLle de cette avenue , si Variée de fo rmes , 

ei accidentée de l i g n e s , si r iche de couleurs , au b o u t de 

laquelle on voyait se dresser à l 'horizon les tours bahy--

lonniennes du pala is du Trocadéro . 
« 

Après cette r ap ide excurs ion d a n s la rue des Na-1 

tions étrangères, n o u s rev iendrons a u vestibule d'hon

neur, p o u r pa rcour i r , à g r a n d e s en jambées , les pa r t i e s 

de la sect ion française q u i p e u v e n t in té resse r nos 

lecteurs, 

La Section française sa composai t de 5 galer ies ; 

1° Galer ie des Arts libéraux, 

2° Galer ie d u Mobilier, 
3° Galer ie des Tissus et vêtements, 

4° Galer ie des Industries extractives, 

5° Galer ie des Machines, 
Les Produits alimentaires occupaient que lques salles 

voisines. 

Les p remiè res salles de la galerie des Arts libérawx, 

étaient consacrées au Matériel de l'Instruction publique, 

Dans le \<* sa lon, celui dos Mis s ions scientif iques, 

étaient : le fac-similé d 'une po r t e do Car thage , provenant 

de la miss ion de M . de S a i n t e - M a r i e , — divers objets 

provenant de la miss ion de M . A n d r é d a n s la Colom

bie, et de la miss ion A lphonse P i n a r d et de Cessât a u 

Pérou, — u n p o r t i q u e p é r u v i e n et u n e fontaine p é r u 

vienne, reproduc t ion de celle qu i occupait autrefois le 

centre de la place de Goncacha et don t les es tampages 

ont été r appo r t é s pa r M . W i e n e r , — u n e collection 

de poter ies ancienneB du P é r o u , — le p l a n de la mer 

intérieure projetée en Afr ique , p a r le commandan t d ' é 

tat-major Rouda i r e , — une collection de car tes de la 

Société de topographie des Gaules , — des tableaux de 

physiologie envoyés par M . P a u l B e r t f *— les apparei ls 

de M . Moucho t pour l 'u t i l i sa t ion de la chaleur sola i re . 

DanB le salon su ivan t , ou t re la b ib l io thèque des m e m -
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bres du corps e n s e i g n a n t : les s idéros ta t s de Foucault , — 
les microscopes po la r i san t s de M . Descloizeaux, — les 
fossiles de M . D e s l o n g c h a m p s , — les préparat ions ana-
tomiques de M . Sappey . 

D a n s l e 3" sa lon, consacré à l'Enseignement primaire 
et secondaire, é ta ient les p l ans en r d i e f provenant du 
D o u b s et de la H a u t e - S a ô n e , — p lus i eu r s musées sco
la i res , — u n e b ib l io thèque scolaire modèle , — un al
b u m de t r avaux m a n u e l s des écoles munic ipa les de Lil le . 

D a n s les sal les consacrées au Matériel de l'ensei
gnement supérieur, on r e m a r q u a i t : le projet de re 
cons t ruc t ion de l 'École cen t ra le des ar ts et manufac
tu res , — le p l a n en relief de la nouvel le Facul té de 
médec ine de L y o n , — les envois de l 'Observatoire du pic 
du M i d i . 

E n ce q u i touche l ' en se ignemen t secondaire , on remar
qua i t : l 'exposi t ion de l 'Ecole s u p é r i e u r e de commerce et 
de t i ssage de L y o n , — les exposi t ions des Sociétés i n d u s 
t r ie l les de S a i n t - Q u e n t i n et de R e i m s , — l 'exposit ion de 
l 'Ecole professionnel le de typograph ie , — celles des t i s 
sages et b roder i e s mécan iques , — celle de l 'exposition 
de la ville d ' A m i e n s , — l'Union des fabricants,conte
nan t tous les spéc imens des dess ins , modèles et marques 
de fabr ique . 

L'Enseignement des adultes comprena i t trois salons. 
Les p rodu i t s réun is ici r e ssembla ien t , pa r l eur objet, à 
ceux des salons p récéden t s : c 'étaient des collections des 
œuvres des écoles professionnel les et au t r e s . L 'Exposi t ion 
des frères de la Doc t r ine chré t ienne était par t icu l iè re
men t in t é ressan te . 

L a classe 9 (Imprimerie et Librairie) occupait les 
salons su ivan t s . C'est là qu ' é t a ien t r éun ies les publ ica
t ions de l ' impr imer i e et de la l ib ra i r i e française, les 
ouvrages des Hache l t e , des Didot , des Chaix, des F u r n e 
et Jouve t , des Bai l l i è re , des P i o n , des G u i l l a u m i n , des 
Q u a n t i n , des Dela la in , des Delagrave , e tc . , etc. 

L a classe 15 (Instruments de précision) occupait p l u -
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sieurs salles. U n e salle était consacrée aux b a r o m è t r e s , 
thermomètres , l une t t e s et compas . Oh voyait -dans u n e 
autre salle les microscopes de Nache t , de Ver ick , de 
Prazmowski , — les p rodu i t s des manufac tures de verres 
pour l 'op t ique , — l 'exposi t ion R a d i g u e t , comprenan t les 
modèles de pe t i tes machines à vapeur p o u r la d é m o n s 
tration, — les i n s t r u m e n t s é lect r iques de B r é g u e t , — les 
lunettes a s t ronomiques de Bardou , •— la boussole é lec
trique de M . E . Bisson , dest inée à p réven i r les dév ia 
tions que les p ièces de fer d u navire font éprouver à la 
boussole ordinai re , — les p a n t o g r a p h e s de M . G-avard, 
qui sont employés p o u r la réduc t ion des car tes , p l ans 
et dess ins , — la b a l a n c e - t y p e de M . Gollot, qui a 
servi aux t ravaux de la Commiss ion in ternat ionale d u 
mètre. 

La classe 14 [Médecine, hygiène et assistance publi
que) était p a r c o u r u e p a r des v is i teurs avec cur iosi té . 
Dans les v i t r ines se t rouvaien t toutes sor tes d 'appare i l s 
de chi rurg ie et d 'or thopédie , a insi que des pièces ana to -
miques. On r e m a r q u a i t su r tou t les modèles d 'ana tomie 
en carton pe in t de M . Auzoux, q u i sont en u s a g e dans 
les écoles de médecine d 'un g rand n o m b r e de pays , 
pour l 'é tude de l ' ana tomie , — les collections des ch i ru r 
giens dent i s tes représen tan t l es appare i l s den ta i res et la 
manière de les confectionner et de les app l iquer , — le 
nouvel appare i l p o u r la t ransfusion du s a n g , les col
lections d ' i n s t r u m e n t s de ch i ru rg i e des Charr iè re , des 
Mathieu, des L û e r , etc . 

La classe 10 (Papeterie, reliure, matériel de la pein
ture et du dessin) renfermai t t ous les accessoires néce s 
saires . aux a r t s g r a p h i q u e s , p l u m e s , pap ie r , c rayons , 
encre, r eg i s t res , a l b u m s , car tes à jouer , etc. Une collec
tion de ciros à cacheter était assez cu r i euse . L à se t rou
vait l 'exposition des fabr iques de M M . Montgolf ier , 
Johannot, La roche - Joube r t , Bécoulet , etc. 

Dans une galer ie t ransversale étai t l 'exposit ion des 
re l iures industr ie l les et dos re l iures a r t i s t iques , con tenan t 
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u n exemplai re des Évangiles de B ida , dont la reliure, 
imi ta t ion de mosa ïque , avec filets dorés , Vaut 5000 francs. 

Venai t ensu i t e l'exposition de photographie. On 
voyait là les t e l l e s r ep roduc t ions de M . Goupil , celles de 
M . Valory, les pho tog raph ie s ag rand ie s de M . Liébert, 
celles de M . Lejeune et de M . E t i e n n e Carjat; les paysa
ges d ' après na tu re de M . J a u r a n d , les photographie» 
h i p p i q u e s de M . B e u t l i n g e r , des por t r a i t s par M M . Mul-
n ier , T ruche lu t , Déroche , e tc . , e tc . 

L a classe 16 (Cartes et appareils de géographie et de 
cosmographie) p résen ta i t m o i n s de développement que 
l 'on aura i t p u s'y a t t end re , vu l 'extension qu 'on t prise en 
F rance , depu i s , sept à hu i t a n s , les é tudes géographiques. 
L 'é ta t actuel de la géograph ie n ' é ta i t cer ta inement pas 
r ep résen té p a r les p rodu i t s de cette classe. Cependant 
les cartes de toutes les pa r t i e s d u m o n d e s 'étalaient sur 
les m u r s , et p l u s i e u r s p l a n s en rel ief f iguraient sur les 
tables do mi l i eu . 

L e p r e m i e r salon était occupé p a r le d é p ô t des cartes 
et p l ans de la mar ine et les cartes d u Min i s t è re de la 
gue r r e le deux ième renfermai t la carte de France en 
relief géo log ique . De t rès-bel les car tes avaient été expo
sées pa r la maison Hache t te et pa r M . Delagrave . Dans 
le t ro is ième salon Étaient les cartes de la Société statis
tique de Paris. 

L a classe 13 ( Instruments de musique ) offrait beau
coup d ' i n t é rê t p o u r les a m a t e u r s . Deux sa lons , avec une 
ro tonde au cen t r e , é ta ient consacrés aux i n s t r u m e n t s de 
m u s i q u e . Des p i a n o s , des o rgues , des h a r m o n i u m s , des 
p ianos a u t o m a t i q u e s et à orches t re , occupaient le mil ieu. 
Les m u r s é ta ient couver t s de v i t r ines r empl ie s d ' i n 
s t r u m e n t s de toute sor te : violons, a l to? , violoncelles, 
Contre-basses ; i n s t r u m e n t s à vent , en bo i s , en cuivre, en 
a rgen t , flûtes, h a u t b o i s , saxophones , c lar ine t tes , bas
sons , t imba le s , etc . Au cent re , c 'est-à-dire dans la 
ro tonde , on r emarqua i t u n o rgue de Gavaillé-Coll, des 
p ianos de P leye l , de Herz et d 'E ra rd . Les harpeB, les 
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ophicléides, les cornets à p i s ton , garn issa ien t le fond d u 
deuxième sa lon. 

Une por te la térale donnai t accès dans un p romenoi r 
couvert, où l 'on avait placé les v i t r ines des édi teurs de 
musique, les Gi rod , les Macka r , l e s L e m o i n e , les H e u g e l , 
les Grus , les B r a n d u s , etc . 

La galerie du Mobilier contenai t u n e infinité de sal les . 
Nous nég l ige rons celles q u i ne se r a p p o r t a i e n t p a r 
aucun côté, aux appl ica t ions des^ sciences, p o u r s igna le r 
colles q u i par t ic ipa ien t de cet é lément . A ce t i t re n o u s 
ment ionnerons la classe 19 [Cristaux et Verreries). 

Rien n 'é ta i t p l u s b r i l l an t , p l u s éb lou issan t , q u e l a 
collection de verres et c r i s taux g roupée avec ar t d a n s 
cette magni f ique t r avée . S u r la décorat ion du fond, 
b lanche , avec o rnemen t de feui l lages , se dé tachaient de 
splendides g r o u p e s d e cr i s taux, dont les mi l les facettes, 
décomposant la l u m i è r e , p rodu i sa i en t l'effet d ' un rêve 
des Milla et une nuits. L e s sp lendides lus t res de B a c 
carat et de Sa in t -Goba in , et toute la profusion de» ve r r e 
ries, lançaient des feux d e toute couleur . Jo ignez à cela 
les deux immenses glaces qu i se dressa ien t o r g u e i l l e u 
sement, et vous aurez un spectacle qu ' i l est difficile 
d'oublier. 

Les glaces occupaient le mi l i eu de la ga le r ie . C'étaient 
d'abord, la glace m o n u m e n t a l e de Sa in t -Gobain , m e s u r a n t 
27 mètres car rés , et celle de J a u m o n t , de 19 mè t r e s c a r 
rés. Une glace de la manufac tu re d 'Aniche ( N o r d ) était 
également à ci ter . A u t o u r se g roupa ien t les p r o d u i t s 
des ver rer ies les p l u s impor t an t e s de la F rance . 

Mais ce qu i a t t i ra i t le p l u s la r ega rd du pub l i c , c 'était 
le br i l lan t k iosque de Baccara t . Ce k iosque était composé 
de six colonnes en cr is ta l , avec b a l u s t r a d e éga lement en 
cristal. A u c e n t r e se dressai t un Mercu re en bronze a rgen té . 
On a t t r ibue à cette pièce u n e Valeur de 100 000 francs. 

Une foule d 'obje ts , l u s t r e s , l a m p e s , vases, caves à 
l iqueurs , e tc . , étaient exposés pa r d 'au t res fabr iques de 
cristaux. 
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L e verre t r empé figurait dans la m ê m e travée. Les 
échant i l lons de ce p r o d u i t nouveau étaient examinés 
avec beaucoup d ' in té rê t . 

L a Céramique, composant la classe 20, suivait les 
ver res et c r i s taux . 

L 'expos i t ion de Céramique r éun i s sa i t les produi t s des 
p r inc ipa le s manufac tu res de F r a n c e . Sèvres, comme nous 
l 'avons di t , figurait dans le Vestibule d'honneur. 

De g r a n d e s t ab l e s , placées au cen t re , é taient surchargées 
de s ta tue t t es de porce la ine , de b i s c u i t o u de t e r re cuite. Les 
m u r s é ta ient couver ts de fa ïences , de te r res cui tes , de 
laves ômail lées. Les porce la ines de L i m o g e s , placées au 
cent re , étaient des p l u s r e m a r q u a b l e s . U n divan était 
su rmon té d ' u n magnif ique vase sor tant des manufactures 
de Creil et M o n t e r e a u . L e s p r o d u i t s de la manufacture 
de M . Deck , à P a r i s , é ta ient pa r t i cu l i è r emen t r emar 
q u é s . L e s faïences et les t e r res cui tes s ignala ient un 
p r o g r è s nouveau d a n s le domaine de l 'ar t indus t r ie l , 
p a r la perfection du dess in et l ' ha rmonie des couleurs. 

L a classe 26 ( Horlogerie ) a été visitée par une 
foule incessan te ; ce qui s 'explique p a r l ' in té rê t des m é 
canismes et l eu r nouveauté re la t ive . 

A l 'ent rée de la travée réservée à cette par t ie des arts 
mécan iques , é taient s u s p e n d u s t ro is car i l lons , ceux de 
M . Colin, de M . P a u l Garn ie r et de M . R e n a r d , qui 
sonnaien t b r u y a m m e n t les h e u r e s et l eu r s divisions. 

L 'hor loger ie était pa r t agée en trois sect ions : la m o n 
t r e , l a p e n d u l e et la grosse hor loger ie . 

Dans l a 1 " section, on r e m a r q u a i t l'exposition collec
tive du Doubs, comprenan t 190 exposants et réunissant 
toutes les pièces de rouages des m o n t r e s . 

Dans la 2 e , u n e p y r a m i d e composée de 2000 mouve
m e n t s de pendu le s de t o u t c a l i b r e , exposés par M M . J a p y , 
Mar t i et Roux . Dans uno v i t r ine de M . Gui lme t aîné 
étaient des pendu le s à balancier l i b r e . 

Dans la 3 E section ( les g randes hor loges pub l i ques ), 
on r emarqua i t les cont rô leurs de rondes de M. t Col l in et 
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une horloge h y d r o p n e u m a t i q u e , cons t ru i te p a r M . B o u r 
don, basée s u r le vide ob tenu au moyen d ' une chu te 
d'eau. Nous avons pa r lé , dans le cours de ce vo lume , 
de cotte hor loge , impor tée de Vienne (Autr iche) . N o u s 
avons di t qu 'e l le ne d e m a n d e ni m o t e u r , ni poids ; c'est 
la chute d 'eau q u i , en t omban t , compr ime l 'a ir , et l 'air 
comprimé règ le lo m o u v e m e n t . 

Des chronomèt res , des hor loges m a r i n e s , des m o n t r e s 
microscopiques, des a igu i l les se m o u v a n t su r u n cadran 
sans mécanisme apparen t ( p e n d u l e s mys t é r i eu se s ), des 
horloges é lec t r iques , a t t i ra ien t tour à tour l ' a t ten t ion . 

Les badauds s 'extasiaient à la vue de deux au tomates : 
Y'Escamoteur de M . Stéverand de Bou logne , et les 
Oiseaux chanteurs de M . H o u l m a n n . 

L a pendule cosmographique de M . Moure t , une n o u -
vauté de l 'horlogerie et de la cosmographie combinées , 
dont nous avons pa r lé dans le vo lume précédent de ce 
recueil, figurait, avec j u s t e ra ison , dans la m ê m e sa l le . 

Nous passerons sur les salons consacrés à Y Orfèvre
rie (classe 2 4 ) , aux Papiers peints (classe 22), aux 
Tapis et tapisseries d'ameublement (classe 21), p o u r 
dire que lques mo t s de la classe 27 [Appareils de chauf
fage et d'éclairage). • 

I l faut convenir p o u r t a n t que les p r o d u i t s de l ' i n 
dustrie du chauffage et de l 'éclairage ne mér i t en t p a s 
une longue men t ion . On ne t rouvai t là r ien de nouveau , 
aucune invent ion or ig ina le , p a s m ê m e u n perfect ionne
ment ut i le appor té à u n appare i l connu . L e s calorifères 
à air et les calorifères à eau, les appare i l s p o u r le chauf
fage au gaz, é taient tous do date anc ienne . U n e rôt issoire 
monumentale n 'é ta i t q u ' u n ouvrage cur ieux de s e r r u 
rerie. Les fourneaux de cuis ine étaient les m ê m e s q u e 
ceux que l 'on cons t ru i t depu i s v ingt a n s . L ' appa re i l de 
M. Pas teu r pour le chauffage des vins est déjà anc ien . 

Quant au foyer Mousseron, s imple fcrasero, d a n s l e q u e l 
on brû le le combus t ib l e à l 'air l ib re , comme on le fait d a n s 
les pet i t s b raseros d ' E s p a g n e , d ' I ta l ie et du midi de la 
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France il cons t i tue sans cloute u n appare i l nouveau, mais un 
appare i l , selon n o u s , dange reux p o u r l a s an té . On ne per
suadera à pe r sonne que l 'on pu isse faire b rû le r impuné
men t , dans u n e pièce fermée, u n fourneau sans tuyau entraî
nan t à l ' ex tér ieur les p rodu i t s de la combus t ion . L a vapeur 
d 'eau q u e cet appare i l r é p a n d dans la pièce, n e peut en 
r i en a t t énuer les effets délé tères du gaz acide carbonique, 
E t si la quan t i t é de combus t ib le b rû lée est t rop faible pour 
dégager de l ' ac ide earbonique à dose nu i s ib l e , le foyer U B 
chauffe p a s . Donc , dange r ou inu t i l i t é , tel est le carao: 
tère que p résen te à nos yeux le brasier Mousseron, 

L ' indus t r i e de l ' éc la i rage ne p résen ta i t pas p lus de 
nouveauté , d ' o r ig ina l i t é , que l ' i ndus t r i e d u chauffage. 

Les galeries consacrées aux Tissus et vêlements, celloa 
qu i contenaient les Industries e.xtractives, ne pourraient 
n o u s p résen te r que d e loin en loin que lques innovations 
à s ignaler dans l ' o rd re des sciences app l iquées , le seul 
objet qu i nous préoccupe dans cette revue sommaire . 
Nous a r r iverons , en conséquence , à la 5" ga ler ie , c 'est-à-
di re à la Galerie des machines. 

Lorsque , p o u r la p remiè re fois, je me rend i s à l 'Expo
si t ion, j ' a l l a i tout droi t à la galerie des mach ines , et ma 
grande préoccupat ion étai t cel le-ci : « Aura- t -on exposé 
des mo teu r s nouveaux remplaçan t la, vapeu r? » E n effet, 
depuis 1867, on nous par la i t sans cesse de mo teu r s repo
sant sur des combina isons nouvel les et devant dét rôner 
l a machine à vapeur . On Gitait des machines à, air chaud, 
des machines à gaz, des machines à vapeur surchauffée, 
à a ir surchauffé, e tc . , e tc . On avait , d i t -on , construi t , 
t an t e n Amér ique q u ' e n E u r o p e , d e nouveaux moteurs 
reposan t Bur le p r inc ipe d u vide app l i qué d e façons fort 
différentes. (Nous avons p a r l é , dans l e cours d e ce vo
l u m e , de l ' u n e d e s appl ica t ions d u v i d e combiné avec 
l ' équ i l ib re ins table d 'un axe en ro ta t ion c i r c u l a i r e ' . ) On 

1. Page 146. 
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avait, d i sa i t -on encore , cons t ru i t des mach ines à vapeur 
d'éther, e tc . , e tc . L a galerie des machines de l 'Exposi
tion allait-elle faire appa ra î t r e q u e l q u ' u n e de ces inven
tions nouvel les appelées à s u p p r i m e r la c lassique m a 
chine à vapeur ? . 

Je fus vite édifié su r ce po in t . C e ces nouveaux m o t e u r s 
il y avait à pe ine t race . Quelques ébauches de machines 
à air chaud , infér ieures à celles qu 'on avait déjà vues , et 
une machine à gaz, vé r i t ab lement et h e u r e u s e m e n t p e r 
fectionnée, voilà tout ce q u e je t rouvai en fait denouveaux 
producteurs de forces, en pa rcouran t la galer ie des ma* 
chines. Le modèle p r imi t i f de la machine à gaz de 
M. Leno i r ou de M . H u g o n a été h e u r e u s e m e t modifié 
par M . Ot to . P l u s d'électricité p o u r enflammer le mé lange 
oxplosif d 'a ir et de gaz d 'éc la i rage . Le gaz b rû l e sim-. 
plement à l ' extér ieur . U n e série de pe t i t e s explosions d u 
gaz, apparen tes au dehor s , remplace l ' inf lammation q u e 
l'on provoquai t autrefois à l ' in té r ieur du cyl indre p a r 
l 'étincelle é lec t r ique . On a a ins i : g r ande facilité d 'usage 
prat ique, suppress ion de l ' en t re t i en de la source électr i
que, et complète sécuri té . L a machine à gaz a insi p e r 
fectionnée const i tue u n eng in commode , s inon économi

q u e , et q u i t rouvera sa place dans beaucoup d 'a te l iers 
pour la product ion des pe t i tes forces. 

Mais u n moteur qu i ne p e u t dépasser la forée de 3 ou 
4 chevaux-vapeur, n ' a pas la p ré ten t ion do ten i r u n e 
place i m p o r t a n t e comme agent généra l de force m é c a 
nique; et comme, nous le r épé tons , aucun des sys tèmes 
moteurs annoncés depu i s dix ans n ' a Téa l i s é les e s p é 
rances qu 'on en avait conçues , on peut en conclure q u e 
la m a c h i n e à v a p e u r con t inue de t rôner en m a î t r e s s B 
absolue, et que le cours des années n ' a fait qu 'a jouter à 
son empire et g é n é r a l i s e r son c réd i t . 

La quest ion de la supér ior i té conservée à la mach ine 
à vapeur é tan t t r anchée pa r l 'absence à l 'Exposi t ion d e 
de tout au t re sys tème généra l p r o d u c t e u r de force, i l 
restait une seconde ques t ion . L a machine à vapeur e l l e -
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m ê m e a-t-elle reçu d ' impor tan t s perfectionnements? 
L 'a - t -on r e n d u e p lu s p u i s s a n t e , p lu s économique? Le 
coup d'oeil d 'un connaisseur je té dans la galerie d e s j n a -
ch ines ' donnai t vite la réponse à cette ques t ion . Oui, la 
mach ine à vapeur a r eçu , d e p u i s 1867, des perfectionne
m e n t s sé r ieux , qu i ont ajouté à sa pu i ssance et surtout à 
l 'économie de son emplo i . 

Ces per fec t ionnements étaient r é s u m é s , concentrés, 
p o u r a ins i d i re , dans les mach ines , d ' invent ion amér i 
ca ine , dont le type est dés igné indifféremment sous les 
n o m s de machine Compound ou de machine Corliss. 
Dans ces types de mach ines , la dépense de charhon est 
rédu i te dans u n e p ropor t ion vé r i t ab l emen t p rod ig ieuse . 
Les machines à vapeur a c t u e l l e s , celles qu i fonc
t ionnent à hau te p res s ion , sans condenseur , ou même 
avec c o n d e n s e u r , les machines d ' a t e l i e r , les m a 
chines de naviga t ion , et les mach ines locomotives ou 
locomobiles en usage au jou rd ' hu i , ne dépensen t pas 
mo ins de 3 k i l o g r a m m e s de hou i l l e , p o u r p r o d u i r e , par 
h e u r e , la force d 'un cheval -vapeur , Or les machines 
Compound et les machines Corliss ne b r û l e n t pas plus 
de 1 k i l o g r a m m e do charbon pa r h e u r e et par force de 
cheval . Cette réduc t ion a m ê m e été poussée p lus loin, 
car on voyait à l 'Exposi t ion u n e mach ine Compound con
s t ru i te par M M . W e h y e r et R ichond , dont ra pancarte 
accusai t u n e consommat ion de 918 g r a m m e s seulement 
de charbon p a r h e u r e et pa r force de cheval ! 

Voilà p o u r l ' indus t r i e m o d e r n e , q u i fait usage d'une 
man iè re exclusive de la mach ine à vapeur , u n e décou
verte d ' une impor tance capi ta le , pu i squ ' e l l e pe rmet t ra 
de r édu i re de p l u s de moit ié la dépense d u combus t ib le . 

Si l 'on n o u s d e m a n d e comment on est ar r ivé , dans les 
machines Compound, à ce résul ta t si extraordinaire au 
poin t de vue de l 'économie, nous d i rons que c'est en 
a b a n d o n n a n t le p r inc ipe de la vapeur à h a u t e press ion , 
et revenant à la condensat ion de la vapeur . C'est ensuite 
en t i ran t de la dé ten te de la vapeur tou t ce qu 'e l le peut 
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fournir, et p o u r cela, p r o d u i s a n t l a détente de la vapeur 
dans u n vaste cy l indre , lequel p récède un second cy l indre , 
qui seul est p a r c o u r u p a r le p i s t on . 

Mais l ' emplo i de deux cy l indres , dont l 'un est affecté 
un iquement à la dé tente de la vapeur , ainsi que la con
densation de la vapeur , sont depu i s l o n g t e m p s réal isés 
dans u n e mach ine qu i n ' a cessé d 'ê t re en usage dans les 
ateliers du dépar t ement du N o r d , pa r t i cu l i è r emen t d a n s 
les fi latures. C'est l ' anc ienne machine de Wolf, à l a 
quelle nos fabricants n 'on t cessé de res te r fidèles, t an t 
pour la douceur de ses m o u v e m e n t s q u e p o u r sa faible 
dépense de cha rbon . Les cons t ruc teu r s amér ica ins à qu i 
l 'on doit les nouveaux types d i ts machines Compound 
et machine Corliss, n ' on t donc fait au t re chose que per
fectionner la machine de Wolf. Mais i ls l 'ont t e l l ement 
bien agencée , i ls ont p rodu i t la dé ten te avec tan t d 'ar l 
et de s impl ic i té , que, l 'on ne saura i t m o n t r e r t rop de r e 
connaissance p o u r le service qu ' i l s ont r e n d u à l ' in 
dustrie géné ra l e . N o u s ne me t tons p a s en doute que ce 
nouveau type de mach ine s à vapeur ne se généra l i se , e ' 
ne passe b ien tô t des mach ines f ixes des atel iers aux m a 
chines de naviga t ion , et j u s q u ' a u x locomotives m ê m e , 
pour r emplace r les types anc iens . 

De ces machinas Compound on voyait , à l 'Exposi t ion 
de 1 8 7 8 , p lus i eu r s échant i l lons , cons t ru i t s par des é tab l i s 
sements français. L e g r a n d prix de cette classe a, du 
reste, été r empor t é p a r le cons t ruc teur français d ' une 
machine à vapeur du sys tème Compound . 

TJn second pr inc ipe , d ' une por tée p lu s généra le , so 
dégage de l ' examen de la section mécan ique de l 'Expos i 
tion. C'est la r emarquab le diffusion qu 'on t pr i se p a r t o u t 
aujourd'hui les machines-out i ls , c 'est-à-dire les mach ine s 
servant à fabr iquer au toma t iquemen t tout ce qu i a été 
jusqu' ici l 'œuvre exclusive de la ma in de l ' h o m m e . C'est 
ce qui frappait le p lu s dans la ga ler ie des machines ; 
c'est, au mo ins , ce q u i impres s ionna i t le p lu s l ' espr i t 
du visiteur vu lga i re . Le bon p u b l i c ne pouvai t se l a s s e r 
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d 'admire r le j eu des pe t i t es mach ines -ou t i l s . I l passait 
des h e u r e s ent ières à voir m a n œ u v r e r les machines à 
coudre , les mach ine s à couper le cuir p o u r les chaussu
res , les mach ines à visser les c lous , à p ique r les bott i 
n e s , à t ou rne r les chapeaux, à s c i e r i e d rap pour en tailler 
des v ê t e m e n t s , à scier le calicot p o u r en faire des man
che t tes . I l res ta i t en contempla t ion devant la fabrication 
des chaînes de toutes sor tes , cha îne t tes de cuivre ou d'a
cier, ou grosses chaînes de fer, de por t et d 'atelier . 

L a mach ine à découper le savon, vieille connaissance 
de 1867, et sa sœur cadet te , la mach ine à peser les savons ; 
— la mach ine à fabr iquer le chocolat , t rès ancienne con
na i ssance , et sa j e u n e compagne , la mach ine à empaqueter 
le chocolat , — la mach ine à fabr iquer les épingles, à 
laquel le on p résen ta i t u n fil de l a i ton , qu i coupait ce fil, 
en affûtait l ' ex t rémi té , en formait l a tê te pa r u n coup de 
recul , et enfonçait dans u n r u b a n de papier , avec la plus 
g r a n d e symétr ie , les ép ingles a ins i faites, — la machine 
à fabr iquer les a igui l les à t r icoter , — la machine qu i taillait 
les bouchons dans u n carré de l iège au moyen d 'un rabot 
c i rculaire — tout cela était u n sujet d ' é tonnements sans fin. 

L a scie à ruban, inven t ion q u i ne date pas d'hier, a 
été peu t -ê t re le p l u s g rand succès de cur ios i té vulgaire , 
dans la galer ie des mach ines . T o u t le monde connaît les 
effets s u r p r e n a n t s que p r o d u i t u n e m i g n o n n e petite 
scie d 'acier , an imée d ' un m o u v e m e n t vertical p rod i 
g ieusement r a p i d e , et qu i découpe , avec u n e mervei l 
leuse facil i té, bo i s et mé taux , selon les p l u s capricieux 
dess ins . On avait app l iqué la scie à r u b a n à fabr iquer de 
peti ts j eux de pa t ience en b o i s . On p rena i t un bloc de 
bois gros comme u n e p o m m e , et on le p résen ta i t à la 
scie à r u b a n , qu i s 'y enfonçait, comme dans du beur re , 
s'y p romena i t dans tous les sens , et fabr iquai t , en quelques 
secondes , u n objet, lequel se décomposai t ensui te en cinq 
ou six morceaux, formant , q u a n d on savait les rappro
cher , une t ab le , u n fauteui l , u n b a h u t . 

L a tai l ler ie de d iamants — la mach ine à p rodu i re de la 
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glace au moyen de l ' a i r successivement compr imé et 
détendu — la mach ine à composer les pages d ' i m p r i m e 
rie — le pet i t a scenseur Edoux , r éduc t ion de l ' ascenseur 
colossal des t ou r s du Trocadéro , et qu i , p a r la seule 
pression des chutes d 'eau de la Vil le , élevait les pe r sonnes 
au sommet de la galer ie , — tout cela étai t l 'objet de l ' in
cessante curiosi té des v i s i t eurs , et l eur faisait forcément 
entrer dans l ' espr i t la not ion de ce fait que les mach ines -
outils p r é s iden t au jourd 'hu i à l ' ensemble tout ent ier de 
l ' industr ie manufac tu r i è re . 

Après ce coup d 'œil généra l donné s u r les p r inc ipes 
fondamentaux qu i se dégagea ien t de l 'espèce pa r t i cu l i è re 
d 'apparei ls mécan iques r a s semblé s d a n s la ga ler ie des 
machines , il sera facile de r é s u m e r b r i èvemen t la p r o m e 
nade q u e le v i s i t eur faisait d a n s cette ga le r i e , à t r avers 
tous ces a r t i s tes de fer et d 'acier , dans ce t emple du 
travail , où t an t d 'ouvr ie rs mé ta l l iques , t an tô t i m p o s a n t s 
et supe rbes , t an tô t frêles et dé l ica ts , ag i ta ien t l eu r s mi l le 
b ras , s u r u n e l o n g u e u r de 6 5 0 m è t r e s . 

Cette galer ie se divisait en t rois g r a n d e s a l lées . N o u s 
prendrons celle du mi l l ieu , celle qu i était dominée pa r 
l 'arbre mo teu r c o m m u n à tous les mécan i smes . P o u r v o i r 
en détai l chaque mach ine exposée, il fallait nécessa i rement 
parcourir la ga ler ie d a n s le sens de ces t ro is al lées ; 
mais n o u s n o u s en t i end rons à celle du mi l ieu , r e n 
voyant à chacune des allées de côté, lo r squ ' i l y au ra que l 
que chose d ' impor tan t à s igna le r . 

Quand on en t ra i t dans la galer ie des machines p a r le 
Vestibule d'honneur, on t rouvai t d ' abord , le matériel 
mécanique pour la confection des vêtements (classe 5 8 ) . 
Je crois b i en q u ' o n n ' a j a m a i s vu nul le pa r t auss i a b o n 
dante collection de mach ines à coudre . On ne se sera i t 
pas douté , en voyant cette pet i te a rmée de couseuses 
mécaniques, que l 'Amér ique nous ait au jou rd ' hu i à p e u 
près enlevé ce g e n r e de fabricat ion, p a r le soin qu 'e l le 
sait y appor t e r . 

On r e m a r q u a i t , près des mach ines à coudre , celles à 
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fabr iquer les chapeaux de pai l le et a u t r e s ; pu i s l 'outi l
lage mécan ique du t a n n e u r et d u chamoiseur de peaux, 
suivi dos machines à fabr iquer la chaussure , ce qui 
n o u s expl ique le bas pr ix auque l on peu t l ivrer les chaus
sures de qua l i t é infér ieure . 

D a n s le matériel des usines agricoles de Vindustrie 

alimentaire (classes 52 et 53) é ta ient les machines à 
r ogne r , à po l i r , à empaque te r les b o u g i e s , les pâtes, le 
savon. On voyait là une mach ine q u i , avec une plaque de 
la i ton , vous r enda i t , d 'un seul coup d ' es tampage , une 
boî te et son couverc le . L à se t rouvaient encore les 
b royeuses de chocolat et de savon, — l e s presses hydrau
l iques en usage dans les fabr iques de p rodu i t s a l imen
ta i res , — les appare i l s p o u r la fabricat ion des fécules, — 
le matér ie l des sucrer ies et raffineries françaises, et 
celui des d is t i l le r ies , t an t indus t r ie l les qu 'agr icoles . 
C'est ici que se dressa ien t les magnif iques a lambics d i s -
t i l latoires à vapeur de M . Savalle, et ceux de l 'usine 
Cail , a ins i que les différents appare i l s qu i servent à la 
fabrication d u sucre de be t te rave , cons t ru i t s à Fives-Lil le, 
ou à S a i n t - Q u e n t i n ; enfin les appare i l s p o u r la fabrication 
d e l à glace et ceux q u i p rodu i sen t les bo issons gazeuzes. 

Le matériel "pour la fabrication des boutons la

qués, etc. (classe 61), venai t ensui te . A droi te , une pièce 
moné ta i r e frappai t des médai l les commémoral ives de 
l 'Expos i t ion . P u i s arr ivai t la longue série dos mach ines -
out i ls qu i fabr iquaient les ép ing les , les chaînes , les bou 
tons . Dans u n e g rande cage vi t rée , afin de se met t re à 
l ' abr i du la rc in sans se dé rober aux yeux, des ouvriers 
ta i l la ient , pol i ssa ient , d ressa ien t et mon ta ien t des d ia 
m a n t s . -Comme pa r contras te et sans au t r e t ransi t ion, 
venaient ensui te les mach ines à fabr iquer les b r iques , les 
tu i les et les carreaux. 

Dans le matériel du mobilier (classe 59) et dans les 
machines-outils p rop remen t di tes (classe 55) on était 
dans le vér i table royaume de la machine-outil. Là s 'agi
tait toute u n e a rmée de mach ines à t ravai l ler le bois et 
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les mé taux : mach ines à r abo te r et à aléser , machines à 
affûter les scies et u n e collection indéfinie de mach ines 
pour le t ravai l du bois . D a n s la be l le exposition de 
M . Àrbey se voyait le nouvel appare i l , d 'or ig ine angla ise , 
pour l ' abat tage dos a rb res p a r la vapeur . 

Les machines à travail ler le bois ou les métaux fonc
t ionnaient , p a r in terva l les , sous les yeux du pub l i c , qui 
recevait a ins i la me i l l eu re et la p l u s complète leçon sur 
les procédés mécan iques du travail du bois et des mé taux . 
C'était tantôt u n t ronc d ' a rb re énorme q u i avançai t , avec 
une régula r i té ma théma t ique , contre les t r anchan t s d 'une 
série de scies para l lè les , qu i le débi ta ien t en p lanches d'é
gale épa i s seu r ; tantôt des p l a q u e s de fer que la machine 
à a léser ou à r abo te r dressa i t avec perfect ion, dans la 
marche lente et uni forme de son out i l d 'acier t r e m p é . 

M a i s c'est su r tou t dans la classe 54 (appareils de la 
mécanique générale) qu 'éclatai t le t r iomphe de la m é c a 
nique app l iquée . L à se voyaient les magni f iques m a c h i 
nes à vapeur dont n o u s avons par lé p l u s hau t , comme 
appar tenant aux types Compound ou Corliss7 envoyées 
par les cons t ruc teurs de Rouen , W i n d s o r et fils, et pa r 
l 'usine de Fives-Li l le . On admira i t les d imens ions et l 'é lé
gance des mach ines à vapeur fixes de M . Farcot fils 
et celles de l 'us ine Cail. Non loin s 'agi ta i t fiévreusement 
une nouvel le mach ine rotat ive à vapeur dont le cyl indre 
creux faisait 2 0 0 0 tours à la minu te . Venaien t ensui te 
les apparei ls mécaniques des mines d 'Anzin. 

Des ven t i l a t eu r s , des g r u e s , des p o m p e s à vapeur , le 
pulsomètre de Ha l l , invent ion amér ica ine , au jourd 'hu i 
popularisée en F rance , u n e série de pompes à vapeur 
pour l 'élévation des eaux, et la machine à a i r froid de 
M . P a u l Giffard, complé ta ien t ce magni f ique e n s e m b l e . 

Lorsque , à u n cer ta in m o m e n t du j o u r , ces m é c a 
nismes se met ta ien t en action s imu l t anémen t , q u a n d 
tous ces colosses commençaient à marche r et à ag i r , on 
avait la p lu s g rande idée de la pu i s sance de l ' i ndus t r i e 
moderne. Cette mul t ip l ic i té d 'o rganes artificiels r e m p l a -
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çant les ma ins de mille t ravai l leurs était une source 
d 'émot ions pour celui q u i con templa i t cet imposant 
spectacle. 

N ' o u b l i o n s pas l 'exposi t ion des p h a r e s . U n phare élec
t r i q u e scint i l lai t au mi l i eu de la galer ie transversale. 
Aux ang les de cet espèce de t rophée étaient posés une 
t rompe t t e de s igna l de b r u m e et u n projecteur de lu
mière é lec t r ique . P l u s loin, u n p h a r e de p remie r ordre, 
à feux t o u r n a n t s , rouges et b l e u s , escorté de deux p ro 
jec teurs de l umiè r e é lect r ique, r appe la i t que l ' industrie 
des pha re s , à laquel le l ' h u m a n i t é doit la conservation de 
tant d 'existences et la s auvega rde de tan t de biens , est 
é m i n e m m e n t française, car elle r é su l t e des t ravaux et du 
génie de Borda et de F re sne l , secondés pa r l 'habi leté des 
cons t ruc teurs français , qui ont encore au jourd 'hu i le privi 
l è g e d e fournir des p h a r e s lent icula i res à toutes les nat ions. 

D a n s le'matériel pour l'exploitation des mines et de 
la métallurgie (classe 50) on r e m a r q u a i t : l 'apparei l pour 
le cr ib lage et le lavage des cha rbons des mines de Deca-
zeville, — u n e g rue développant un effort des p lu s puis
sants p o u r soulever les fardeaux dans les m i n e s , — une 
machine ordinai re à laver la h o u i l l e , •— le g r a n d puits 
Ho t t i ngue r , p o u r descendre et m o n t e r dans les mines , — 
de pu i s san t s ven t i l a t eu r s p r o d u i s a n t l 'extract ion de l'air 
au moyen de p i s tons et de roues g igan te sques , •— enfin, 
et comme innova t ion , le sys tème a tmosphé r ique de 
M . B lanche t p o u r élever les m i n e r a i s , au moyen d'un 
tube méta l l ique dans lequel on fait le vide. P o u r ceux 
qu i , comme nous , ne connaissa ient le sys tème Blanchet 
que d 'après des dess ins ou des descr ip t ions , la vue de ce 
g r a n d tube a t m o s p h é r i q u e , dans l eque l la press ion de 
l 'air est si i ngén i eusemen t et si h a r d i m e n t appl iquée à 
l 'extract ion des mine ra i s dans les exploi tat ions souter
r a i n e s , offrait le p lus g r a n d in té rê t . 

Dans les classes 56 et 57 (Filage, Corderie et Tissage), 
qui occupaient u n espace cons idérable , les fabriques do 
Rouen , de Li l le , de Louvie r s , e t c . , avaient envoyé tout 
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tin ba ta i l lon de l e u r s MvAl-Jenny, de leurs machines à 
filer, à t i sser , à fabr iquer les r u b a n s , cordons et lace ts . 
Comme il faut des connaissances t echn iques spéciales 
pour s ' in téresser à cette l ég ion de b roches , g r a n d e s ou 
pet i tes , droi tes ou inc l inées , à ce m o n d e de bob ine s , de 
cardes et d é p e i g n e s , le p u b l i c passa i t là assez r a p i d e m e n t 
et sans s'y in té resse r b e a u c o u p . 

La de rn iè re classe, la classe 6 0 {matériel d'impres
sion et de papeterie) é tai t , au cont ra i re , cons t amment 
encombrée de cur ieux . C'est q u e tout ce qu i concerne 
l'art de la t r ansc r ip t ion matér ie l le de la pensée a t o u 
j o u r s eu le pr ivi lège de f rapper l 'espr i t pub l i c . L à se 
t rouvaient une g rande quan t i t é de p resses t y p o g r a p h i q u e s 
et l i t h o g r a p h i q u e s . Des j o u r n a u x , des p rospec tus , des c i r 
cu la i res , se t i ra ien t , sous les yeux du p u h l i c , qu i s'en pa r 
tageait les exempla i res . On admira i t s u r t o u t la p res se 
à pap ie r sans fin de M . M a r i n o n i , qu i p e u t t i re 2 0 0 0 0 à 
3 0 0 0 0 exempla i res par heu re d 'un j ourna l de grand format . 

L a galer ie des mach ines déboucha i t dans l a vaste ga
lerie du travail. Cette galer ie occupait tou te la g r a n d e 
avenue, paral lè le au vestibule d'honneur, qu i t e rmina i t 
le palais du Champ de M a r s en face de l 'École mi l i t a i r e . 
On avait cru devoir r é u n i r dans cet i m m e n s e espace, p o u r 
les faire fonct ionner sous les yeux du p u b l i c , les procédés 
manuels de que lques i n d u s t r i e s . 

Du m o m e n t où l 'on en t ra i t dans cette voie, — qu i sort 
toutefois du domaine d ' une exposition des progrès de l'in
dustrie, une telle exposi t ion é tan t des t inée à m o n t r e r les 
perfect ionnements appor tés depu i s u n cer ta in n o m b r e 
d 'années aux différentes b r a n c h e s de l ' i ndus t r i e , et non à 
exhiber les p rocédés m a n u e l s de que lques i n d u s t r i e s , — 
on aura i t p u me t t r e sous les yeux des vis i teurs des spec ta 
cles de fabricat ion b ien a u t r e m e n t r e m a r q u a b l e s q u e 
ceux que l 'on a m o n t r é s . I l est p r o b a b l e que le t e m p s 
avait m a n q u é p o u r u n choix p l u s jud ic ieux et q u e l 'on 
avait p r i s ce q u i s 'était p r é s e n t é . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quoi qu ' i l en soit , les i ndus t r i e s q u e le public voyait, 
à l 'é ta t d 'exécut ion p r a t i q u e , dans la galerie du travail, 
étaient les su ivan tes , dans l 'o rdre où nous allons les 
é n u m é r e r : 

F a b r i q u e s de pe r l e s , — de p ipes en écume, — de 
b i jouter ie en or doub lé , — t i s sage des r u b a n s de Saint-
É t i e n n e , — indus t r i e de la dente l le , — broderie sur 
sa t in , p o u r l a t ap isser ie , — fabr ique de porte-monnaie , 
— hor loger ie de Besançon , — fabrique de têtes de let
t res , — fabr ique do fleurs en émai l , faites à la main et 
au feu du gaz, — fabr iques de b rosses , — de bijouterie 
en doub lé , — de châles de la Compagn ie des Indes , — 
tai l ler ie de d i a m a n t s . 

Ces é tabl is occupaient la p r e m i è r e moi t ié de la galerie. 
Deux o r g u e s r empl i s sa ien t l ' in terval le ent re les deux 
moi t i és . 

Dans la seconde par t i e de la ga ler ie fonctionnaient : 
u n e coutel ler ie , — u n a te l ier de décorat ion de porce
la ine , — u n e fabr ique de bronze (articles de Tar is ) , — 
u n atel ier de g r avu re , — u n e mach ine à frapper les mé
dai l les , — u n e tab le t t e r ie en os et ivoire, — une fabrique 
d 'op t ique , — l 'orfèvrerie et la vanner ie a r t i s t ique en métal 

— les ver res soufflés, — la bi jouter ie de p o u p é e , — le 
t i m b r a g e du pap ie r à le t t res , — ivoire miné ra l , — ma
roqu ine r i e , •.— enfin u n e fabr ique de bi joux en filigrane, 
— une a réomét r ie et u n e t h e r m o m é t r i e . 

La section française , dans le pa la i s du Champ de Mars, 
se t e rmina i t p a r les produits alimentaires. Ce royaume 
du ventre n ' a t t i r a i t pas beaucoup les a m a t e u r s ; nous ne 
nous y a r r ê t e rons pas davantage . 

• N o u s voudr ions , en raison de l ' in térê t qu 'e l les présen
ta ien t quelquefois au po in t de vue scientif ique, pouvoir 
décr i re les annexes q u i occupa ien t u n e pa r t i e du parc du 
Champ de M a r s ; mais l 'espace n o u s m a n q u e et nous 
devons nous contenter d 'une s imple énuméra t ion . 

Bo rnons -nous , en conséquence , à d i re que d a n s l 'an-
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nexe s i tuée en face de la galerie du travail, longeant p a r 
conséquent l ' avenue L a m o t h e - P i q u e t et l 'École m i l i 
taire, se t rouvaient : le pavi l lon consacré aux mach ines 
pour la fabricat ion de la glace au moyen de l ' a m m o n i a q u e , 

— le pavi l lon des m i n e s , — le matér ie l des chemins de 
fer, — les fondeurs de cloches, avec l eu r h a r m o n i e u x 
caril lon, — le pavi l lon de l ' ass i s tance p u b l i q u e , — le pa 
villon de l ' éclairage é lec t r ique , — celui de la cé ramique , 
— la b ib l io thèque technolog ique , — les serres des 
p lan tes coloniales . 

L'annexe de la galerie des machines françaises o c c u 

pait tou te la l o n g u e u r du palais du C h a m p de M a r s q u e 
borda i t l ' avenue de L a B o u r d o n n a y e . D a n s cet espace i m 
m e n s e on avait r e l égué tout ce qu i n 'avai t p u t rouver 
place dans la galer ie des mach ines françaises . Voici les 
différentes i n d u s t r i e s réun ies d a n s cette longue annexe , 
qu i a été, il faut le d i re , u n p e u délaissée p a r le p u b l i c : 
Matériel de la papeterie et de l'impression (classe 6 0 ) . — 

Garderies et tissages (classes 56-57). 
Dans la classe 64 (Matériel des chemins de fer] se 

voyait la collection des modèles des wagons et voi tures 
des chemins de fer français, a insi q u e les locomotives. 
Cette classe, m a l g r é son impor t ance capi ta le , p résen ta i t 
beaucoup moins d ' in térêt et de déve loppement qu ' e l l e 
n 'en avait offert dans l 'Exposi t ion universe l le de 1867. I l 
y avait p e u de chose à a p p r e n d r e p o u r le conna isseur , 
pour l ' ingén ieur , de l ' examen des n o m b r e u x spéc imens 
exposés, parce que la cons t ruc t ion des locomotives, t e n -
ders et wagons n 'a pas sub i de grandes modifications d e 
pu i s onze ans . Ce qu ' i l y avait seu lement d ' impor t an t à 
étudier , c 'était le sys tème de frein q u i , depu i s c inq ou 
six a n s , a été adopté sur nos chemins de fer, et q u i a 
beaucoup a jouté à la sécuri té des t r a ins . L e s freins 
automatiques, les freins par le renversement de la va

peur, sont au jourd 'hu i d ' un usage cou ran t sur les p l u s 
impor tan t s de nos chemins de fer, et l 'on voyait à l ' E x -
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posi t ion les modèles de ces excellents et nouveaux sys
t è m e s . 

Après le Matériel des chemins de fer, venaient 
(classe 54) les Produits de la mécanique générale qui 
n ' ava ien t pu t rouver place dans la galer ie des m a c h i n e s , — 
Je Matériel des mines et de la métallurgie (classe 50 ) , — 
celu i de la Télégraphie (classe 6 5 ) . 

L à se t e r m i n a i t la p r e m i è r e moi t ié de la galerie des 
annexes mécan iques , qu i était divisée en deux par t ies par 
la por te R a p p et les services adminis t ra t i f s de l 'Exposi t ion. 

L a seconde par t i e contena i t : A rts chimiques (pharma
cie , tanner ie) (classe 5 3 ) , — Usines agricoles et alimen
taires (classe 5 2 ) , — E x p l o i t a t i o n s rurales et forestières 
(classe 51) . 

D a n s la pa r t i e d u parc d u C h a m p de M a r s s i tuée en 
face du Trocadéro se t rouvaien t u n e série de pavillons 
•affectés à différentes des t ina t ions . D a n s la par t ie du j a r 
d in s i tuée à droi te du pa la i s , non loin du pont d 'Iêna, s'é
levait le pe t i t k iosque con tenan t les appareils de l'Ob
servatoire de Monlsouris, c ' e s t - à -d i r e les i n s t rumen t s 
p o u r les observat ions météoro log iques ( tempéra ture de 
l 'a ir , électrici té a t m o s p h é r i q u e , m a g n é t i s m e te r res t re , 
h y g r o m é t r i e , etc.) ; les a p p a r e i l s p o u r l 'analyse de l'air 
et des eaux. Vena ien t ensu i t e le pavi l lon des Manufac
tures de tabac de l'État, dans lequel on voyait confec
t ionner des c igaret tes à la m é c a n i q u e . 

S u r le côté de la g rande pe louse se dressa i t la tête de l a 1 

s ta tue colossale de la Liberté éclairant le monde, de Bar-
thold i , des t inée à la ville de N e w - Y o r k , tête qu i a 5 mètres 
de d iamèt re et dans . l aque l l e 5 0 pe r sonnes peuvent tenir . 

Venaien t ensui te le pavil lon de la Société centrale 
d'horticulture de F r a n c e , — les Fontes artistiques de la 
société des fonderies du val d'Osne, — le pavil lon de la 
photachromie,—• le chalet de la Société protectrice des 
animaux, e tc . 

L''exposition du Creusol occupait un vaste pavillon où 
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MM. Schneider avaient r é u n i tou t ce qu i embrasse leur 
immense exploitation, h o n n e u r de la France indust r ie l le : 
matières p remières , p r o d u i t s et spéc imens de fabrica
tion, documents s u r l ' o rganisa t ion indus t r ie l le et com
merciale duCreuso t , écoles et cités ouvr iè res , etc. I l fau
drait un grand n o m b r e de p a g e s pour décrire tout ce 
que renfermait d ' in té ressan t et d ' ins t ruct i f ce r e m a r 
quable pavillon, qu i avait pour d i g n e por t ique le modèle 
en bois du colossal m a r t e a u - p i l o n que nous avons décri t 
dans une au t re p a r t i e de ce vo lume . 

Derrière le Greusot était l 'exposit ion des fonderies 
et forges de T e r r e - N o i r e , la Voul te et Bessègcs , où l 'on 
voyait une coupe t r è s - cu r i euse me t t an t à jour le sol et les 
divers étages des m i n e s de houi l le et de fer de Bessèges . 
Venaient ensuite le pavi l lon du Ministère des travaux 
publics, contenant u n n o m b r e considérable de p lans et de 
dessins en relief, relatifs aux t ravaux exécutés dans ces 
dernières années p a r les i ngén ieu r s de l 'É ta t . Des pha res 
éclairés par la l umiè r e é lectr ique étaient placés dans u n e 
tour qui s u r m o n t a i t l 'édifice. 

Une annexe i m p o r t a n t e s i tuée para l lè lement à la Se ine , 
le long du qua i , hors du t e r ra in du Champ de M a r s , 
était consacrée au Matériel de l'agriculture. C'est là 
qu'ont eu l ieu les expériences pour le. concours de p l u 
sieurs machines agr ico les . L a longue ga ler ie consacrée à 
l 'agriculture contenai t u n e collection de machines de 
toute sorte servant à l a cu l tu re et au t ravai l du sol ; m a i s , 
en dépit de l ' impor tance hor s l igne de la ques t ion d u 
matériel agr icole , cette pa r t i e de l 'Exposi t ion a reçu p e u 
de visi teurs. 

Deux la rges escal iers , placés à droi te et à gauche du 
pont d ' Iéna, conduisa ien t , du p a r c du Champ de M a r s , 
sur les b e r g e s de la Se ine , où l 'on avait ins ta l lé ,à droi te , 
une magnifique sér ie d ' appare i l s p o u r la pisciculture et 
tout ce qu i concernai t le matériel de la navigation et 
du sauvetage, a ins i que les secours contre l'incendie. 
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L'expos i t ion des ports de commerce occupait le quai 
de l ' au t r e côté du pon t d ' Iéna . Les chambres de com
merce qu i avaient p r i s pa r t à l'exposition des ports fran
çais é ta ient celles de Marse i l l e , D ieppe , Boulogne, Fé-
camp, Bordeaux , Cotte, R o u e n , P a r i s , Bres t , Honneur, 
N a n t e s , D u n k e r q u e et le Hav re . 

I l n ' a été ques t ion , dans tout ce qu i précède , que de la 
section française de l 'Expos i t ion . I l nous res tera i t à dé
crire les p r o d u i t s des na t ions é t rangères , d is t r ibués tant 
dans le Champ de M a r s et ses annexes que dans le parc 
du Trocadéro . Ma i s n o u s re t rouver ions ici des produits 
s imi la i res aux p r o d u i t s français , et n o u s aur ions , par 
conséquent , à nous répé te r b i en des fois. L'exposition 
des p rodu i t s é t r angers p ré sen ta i t d 'a i l leurs beaucoup 
moins d ' in té rê t que celle des p r o d u i t s français. L'ordre 
et la mé thode qu 'on admi ra i t dans la classification et la 
d i s t r ibu t ion de nos p r o d u i t s , fa isaient défaut dans les 
exposi t ions angla i se , amér ica ine , i t a l ienne . D'ai l leurs, 
p o u r tout décr i re , il faudrai t u n volume, et nous n'avons 
voulu , p a r cette p r o m e n a d e rapiide, que tracer une es
qu isse , r appe lan t à chacun ses impress ions et ses sou
ven i r s . Ce q u e n o u s avons dit suffira p o u r faire com
prendre l ' impor tance du magnif ique ensemble des pro
du i t s d ivers du génie h u m a i n q u i , p e n d a n t six mois, a 
a t t i ré à P a r i s u n e légion d ' i nombrab le s v is i teurs , venus 
des qua t re coins de l 'Eu rope . 

L a F r a n c e a fait des efforts i m m e n s e s p o u r être à 
la h a u t e u r de la tâche qu 'e l le s 'était i m p o s é e ; mais ces 
efforts ont été couronnés d 'un succès complet , car l 'Expo
si t ion de 1878 a r éuss i au delà de tou te espérance . Tous 
ceux qu i ont p a r c o u r u ses pa rc s , ses galer ies , ses pavil
lons , ses pa la i s , en sont sor t is avec u n e instruct ion 
a g r a n d i e . Chacun t rouvai t à s 'éclairer dans quelque 
b ranche du savoir h u m a i n , soit au Champ de M a r s , soit 
au Trocadéro , soit dans les annexes consacrées aux arts 
mécan iques , aux t ravaux pub l i c s , à l ' ag r i cu l tu re , à la 
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marine et aux p o r t s . Les salles du Trocadéro s 'é ta ient 
ouvertes à de savantes conférences, aux m o n u m e n t s des 
époques a n t é h i s t o r i q u e s , comme aux m o n u m e n t s de 
l'histoire généra le , et l 'art mus ica l y a t rouvé, à son tour , 
l'occasion de manifes ta t ions imposan te s et incessan tes . 

L'éclatante réuss i te de l 'Exposi t ion obl igea d ' a u g m e n 
ter considérablement le n o m b r e des r écompenses accor
dées aux exposants . Le j u r y , composé de 750 m e m b r e s 
français et é t r ange r s , qu i avaient eu à se répar t i r entre les 
90 classes de p r o d u i t s , a fonctionné pendan t dix semai 
nes, avec u n zèle infat igable. Sa tâche était i m m e n s e , en 
raison de la p rod ig ieuse quant i té des p rodu i t s envoyés, 
ainsi que de l ' é t endue d u ter ra in de l 'Expos i t ion , avec 
ses annexes si n o m b r e u s e s . 

On comptait p r è s de 60 000 exposants ! Env i ron 30 000 
récompenses ont été accordées, comprenan t p lus de 
3000 médail les d 'or . 

On ne saura i t p r é t e n d r e q u ' a u c u n e e r reur ne se soi t 
glissée dans la d i s t r ibu t ion des r écompenses ; mais au 
moins p e u t - o n dire que tous les mér i tes ont été recon
nus et les me i l l eu r s d i s t ingués . 

En résumé , cette g rande manifesta t ion nat ionale l a i s 
sera u n profond souvenir de reconnaissance et d ' a d m i r a 
tion. On oubl iera ses imperfect ions : la mesqu iner ie des 
bâtiments affectés aux beaux -a r t s , l 'échec de l ' a q u a 
rium mar in , le 'peu d 'ombrage des pa rc s , le ton généra l 
de tristesse, d ' aus té r i té , de froideur, r é su l t an t du pa r t i 
pris d'écarter tou t ce qu i pouvai t être divers ion et p la i s i r , 
et l'on ne se souviendra que du magnif ique effet des g a 
leries fuyant à pe r t e de vue , sous les voûtes d u palais du 
Champ de M a r s , et des i n n o m b r a b l e s mervei l les q u ' a 
britaient ces majes tueuses colonnes de fer et les to i tu res 
de verre. On ne se souviendra que des sp lendeurs a rch i 
tecturales du Trocadéro , de l ' in te l l igente d i s t r ibu t ion des 
aménagements d ivers , de l ' admirable spectacle qu'offrait 
la réunion des chefs -d 'œuvre de la p e i n t u r e et de la 
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s c u l p t u r e , venus du monde ent ie r , et dans un élan patr io
t i que on s ' app laud i r a de l 'éclat incontes table qu 'a jeté 
su r no t re pays l 'Expos i t ion in te rna t iona le universelle de 
1 8 7 8 . 

D a n s u n t emps où l 'on a ime pa r l e r de l'éloquence des 
chiffres, la s o m m e d ' a rgen t p e r ç u e aux por tes , sous la 
forme de t ickets ou d ' a b o n n e m e n t s , pa ra î t r a u n argument 
sans r é p l i q u e en faveur d u succès de l 'Exposi t ion. Le 
chiffre des recet tes a été de treize millions de francs, 
p o u r u n e durée do six mois et dix j o u r s ; car, ouverte le 
1 " m a i , l 'Expos i t ion a fermé ses por tes le 10 novembre. 
On n e p e u t qu ' ê t r e su rp r i s d ' un chiffre d 'entrées aussi 
élevé, q u a n d on se r appe l l e le p e u de t emps dont on 
avait d isposé p o u r les p répara t i f s de ce travail sans égal, 
la dange reuse crise po l i t ique et commerc ia le dans laquelle 
lo 16 ma i avait j e té la F r a n c e , enfin la gue r r e d 'Orient , 
qu i faisait r edou te r l 'explosion d ' une g u e r r e généra le . 

L 'Expos i t ion universe l le de 1 8 6 7 n 'avai t donné que 
6 4 5 1 0 0 0 francs de r ece t t e s . 

Cette m ê m e Expos i t ion de 1 8 6 7 n 'avait r ien laissé 
subs i s t e r de maté r ie l comme souveni r ou hé r i t age . Elle 
avait couvert d 'une gloire i m p é r i s s a b l e le gouvernement 
impér ia l qu i l 'avait décrétée et les h o m m e s éminents 
qu i , chargés de l ' o rgan i se r , avaient créé u n modèle que 
les exposit ions pos té r i eu res n ' on t eu q u ' à imi te r , et qui 
a servi de gu ide aux Expos i t ions un iverse l l es de Vienne 
et de Ph i l ade lph i e . M a i s , n o u s le r é p é t o n s , i l n 'étai t 
r es té aucun m o n u m e n t , aucune cons t ruc t ion , comme sou
venir de son exis tence. L 'Expos i t ion de 1 8 7 8 l éguera à 
l a F r ance , ou t re le souvenir de son g lor ieux éclat, un 
pala is de p i e r r e et u n pa la i s de fer, a ins i que des parcs , 
dont P a r i s saura faire des l ieux d e r é u n i o n s popula i res 
et a r t i s t i ques . 

Comme n o u s le d is ions en commençan t , il n 'es t pas 
tacile de prévoir les conséquences q u ' a u r a p o u r l 'avenir 
l 'Expos i t ion in te rna t iona le universe l le de 1 8 7 8 . I l est 
p e r m i s toutefois de d i re q u ' e n m e t t a n t en évidence les 
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immenses p rogrès faits p a r l 'ou t i l lage mécan ique et l a 
diffusion généra le des m a c h i n e s - o u t i l s chez toutes les 
nations, elle fera comprendre à chacune d'elles [la n é 
cessité de soigner davan tage sa fabr icat ion, d ' appor te r 
dans la confection de ses p r o d u i t s le soin et le fini, 
mais surtout l ' é l ément du goût et de la d is t inc t ion , qu i 
seuls pe rmet ten t de lu t t e r contre la p r o d i g i e u s e facilité de 
production que donnen t les mach ines -ou t i l s , au jourd 'hu i 
vulgarisées dans les a te l iers des deux m o n d e s . 

C'est sur tout 'au po in t do vue mora l que l 'Exposi t ion 
de 1878 por t e ra ses f rui ts . E l l e a m o n t r é à l 'Europe la 
France à peu p r è s re levée, m a l g r é les revers te r r ib les et 
immérités qui l 'avaient aba t t ue . E l l e a mis en év idence , 
par des t émoignages vis ibles , tou tes les ressources de sa 
production manufac tu r i è r e , l aque l l e , d ' a i l l eu r s , a sa 
source dans la fer t i l i té de son sol et l ' heu reuse variété 
de son cl imat . E n F r a n c e , l ' i ndus t r i e est fille de l ' a g r i 
culture, voilà ce qu ' i l faut b i en savoir . T o u t en nous 
enorgueillissant de l 'état sat isfaisant de nos manufac 
tures, sachons b i e n que nous ne devons leur p rospér i t é 
qu'à notre a d m i r a b l e sol et à no t r e excellent c l imat . 
C'est la n a t u r e q u i , en que lques a n n é e s , a fermé les 
cruelles b lessures faites par la g u e r r e au sein de la 
patrie. 

Un peu délaissé depuis ses m a l h e u r s , no t re pays a 
dû à l 'Exposit ion in te rna t iona le u n r e tou r des s y m p a 
thies européennes . On l u i a r e n d u toute l ' es t ime qu ' i l 
mérite en voyant qu ' i l a si vite r econs t i tué u n e pa r t i e 
de ses forces pa r le t ravai l généra l des par t icu l ie rs 
et la sagesse de la po l i t ique ex tér ieure . La France s'est 
disciplinée, elle se possède e l le -même, elle a fait t rêve 
aux divisions in t é r i eu res qu i l 'affaiblissaient; et son 
unique désir , c'est de cont inuer de se consacrer au déve
loppement de sa p roduc t ion agricole et manufac tu r i è re , 
pour reconquér i r p e u à peu la s i tua t ion florissante et 
enviée qu i fut si l o n g t e m p s son p a r t a g e . 
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 

1 

Séance publique annuelle de l'Académie des sciences de Paris. 

La séance publique que l'Académie des sciences de Paris 
tient chaque année pour la proclamation des récompenses 
qu'elle accorde aux divers savants français et étrangers, tant 
pour les sujets de prix proposés par elle-même, que pour les 
travaux émanant de l'initiative de chaque travailleur, a eu lieu, 
.pour l'année 1877, le 28 janvier 1878, sous ia présidence de 
M. Peligot. 

La séance a été ouverte par un discours du président. Après 
avoir payé un tribut de regrets à trois éminenls académiciens 
morts en 1876, Le Verrier, Regnault et Becquerel, M. Peligot 
a donné un assez curieux historique concernant les prix que 
l'Académie décerne annuellement. 

L'Académie des sciences de Paris, qui en 1787 possédait 
le modeste revenu de 8727 livres, put disposer en 1874, pour 
ses prix annuels, d'une somme, do 110 000 francs, etson]revenu 
est aujourd'hui bien plus considérable. C'est avec les fonds 
provenant de la libéralité de différents donateurs, depuis le 
commencement de notre siècle, que l'Académie peut distribuer 
la manne de ses récompenses, qui toutefois vaut bien plus 
par la valeur du témoignage d'approbation et de sanction 
scientifique qu'elle accorde, que par les faibles sommes affec
tées à chaque prix. 

Nous ne suivrons pas M. Peligot dans l 'énumération, qui 
serait peu intéressante pour nos lecteurs, de chaque fondation 
académique, et nous passons à la liste des récompenses et 
prix décernés pour l'année 1877. 

Sciences mathématiques. — Pas de prix décerné. 
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Mécanique. — M. Laguerre, commandant d'artillerie, exami
nateur à l'Ecole polytechnique, obtient le prix Poncelet. 

M. Caspari, ingénieur hydrographe, obtient le prix Mon-
tyon (mécanique) pour ses Etudes sur le mécanisme et la 
marche des chronomètres. 

M. de Fréminville obtient le prix Plumey pour ses études 
sur la distribution de la vapeur dans les machines de Woolf, 
machines qui ont repris depuis une vingtaine d'années une 
grande faveur en raison de leurs avantages économiques, 
et qui revivent aujourd'hui, sous une forme nouvelle dans 
les machines dites de Compound et de Corliss. 

M. deFrêminvillea appliqué les nouvelles données de la science 
k la construction des machines à vapeur que recevront les 
navires le Tourville, le Labour donnaye, la Tempête, etc. 

M. Mallet obtient le prix Fourneyronpour la construction 
que l'on doit à. cet ingénieur, d'une machine à vapeur pour le 
service des tramways du Havre à Montivilliers. La chaudière 
de cette machine locomotive appartient au système Compound. 

Astronomie. — M. Asaph Hall, directeur de l'observatoire 
de Washington, obtient le prix Lalande, pour ses découvertes 
des satellites de Mars, faites les 11 et 17 août 1877. 

M. Schuloff obtient le prix Vaillant pour ses travaux 
mathématiques et ses observations sur l'ensemble des petites 
planètes qui circulent entre Mars et Jupiter. 

Le pria; Valz est décerné à MM. Paul et Prosper Henry, 
astronomes à l'Observatoire de Paris, pour l'exécution des dix-
sept cartes du ciel qui, réunies aux trente-six cartes semblables 
publiées par feu Chacornac, servent aujourd'hui de base au* 
recherches des corps célestes qui s'accomplissent dans les 
divers Observatoires de l 'Europe. Pour donner une idée de la 
valeur de ces dix-sept cartes, il suffira de dire que, dans 
l'espace de quatre années, les deux frères Henry sont arrivés 
à découvrir douze planètes, parmi lesquelles on en renconlrt; 
quelques-unes d'un éclat lumineux si minime, que leur pré
sence n'a pu être constatée que par les astronomes les plus 
habiles et a l'aide des instruments les plus puissants. 

Physique. — Le prix Lacaze, destiné à encourager les t ra
vaux de physique, est accordé à M. A. Cornu, professeur à 
l'Ecole polytechnique, pour la publication, aujourd'hui com
plète, du grand travail de cet observateur sur la Vitesse de la 
lumière. Présenté à l'Académie dans sa séance du 26 fé
vrier 1877, sous le titre de Détermination de la vitesse de la 
lumière d'après des expériences exécutées en 1874 entre l'Ob-
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servatoire et Mantlhery, ce t r ava i l a é té i m p r i m é dans les 
Annales de l'Observatoire, et e s t a u j o u r d ' h u i bien connu 
,des p h y s i c i e n s . 

Statistique. — Le p r i x n o n d é c e r n é en 1876 e s t décerné à 
M. T . L o u a , p o u r l ' o u v r a g e e n q u a t r e v o l u m e s in-folio de la 
Nouvelle statistique de la France. 

L e p r i x p o u r 1877 e s t a c c o r d é à M. Y v e r n è s , chef de bureau 
de s t a t i s t i q u e a u M i n i s t è r e de l ' i n t é r i e u r , p o u r les so ins qu'il 
a a p p o r t é s à l a p u b l i c a t i o n d e l a Statistique civile et commer
ciale de la France. 
• D e u x m e n t i o n s h o n o r a b l e s s o n t a c c o r d é e s : l ' u n e à M. Dis-
l è r e , p o u r l a p a r t i e s t a t i s t i q u e de ses m é m o i r e s s u r la m a r i n e 
c u i r a s s é e ; l ' a u t r e à M. le d o c t e u r P u e c h (de jNîmes), p o u r un 
t r ava i l m a n u s c r i t q u i r e n f e r m e d e s r e n s e i g n e m e n t s exacts sur 
les a c c o u c h e m e n t s d e j u m e a u x d a n s l a vi l le d e JNîmes depuis 
1790 j u s q u ' à 1875. 

M. le d o c t e u r M a h e r (de R o c h e f o r t ) e t M . l e d o c t e u r Lecadre 
(du H a v r e ) o b t i e n n e n t d e u x r a p p e l s de m e n t i o n s . 

Chimie organique. — M. H o u z e a u , p o u r s e s t r a v a u x r e l a 
tifs à la p r o d u c t i o n d e l ' o zone , a in s i q u e s u r le m o d e d'action 
d e ce t t e s u b s t a n c e à l ' é g a r d d e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s , obt ient 
u n prix Jecker, de 5000 f r ancs , s u r l e s fonds de l ' année 1877, 
la s e c o n d e m o i t i é d u p r i x a n n u e l a y a n t é té r é s e r v é e pour 
p a r f a i r e le p r i x de 10 000 , d é c e r n é à M. Cloez e n 1876.< 

Chimie minérale. — Le p r ix Lacaze e s t a c c o r d é à M. Troos t , 
p o u r l ' e n s e m b l e d e ses t r a v a u x de c h i m i e a n a l y t i q u e . 

Botanique. — Le p r i x B a r b i e r e s t a i n s i p a r t a g é : 1° une 
s o m m e d e 1000 fr . a t t r i b u é e à M . G a l i p p e ; 2° 500 fr. à 
MM. L e p a g o e t P a t r o u i l l a r d ; 3° 500 f r . à M. M a n o u v r i e z . 

Le p r ix D e s m a z i è r e s e s t p a r t a g é en ; 1" u n e n c o u r a g e m e n t 
d e 1000 fr. à M. le d o c t e u r Q u e l e t , p o u r s o n t r ava i l s u r les 
Champignons du Jura et des Vosges; — 2 * u n e n c o u r a g e m e n t 
de 600 fr. à M. B a g n i s , p o u r s o n m é m o i r e i n t i t u l é La puc-
cinie ( g e r m e des c h a m p i g n o n s ) . 

Prix Bordin. U n e n c o u r a g e m e n t do 1000 fr. à M. Char l e s -
E u g è n e B e r t r a n d , p o u r s e s Etudes sur lesLycopodiacées. 

Pria! Bordin. A M. Ch - K u g . B e r t r a n d , p o u r son m é m o i r e 
i n t i t u l é ; Anatomie comparée de l'amidon, appliquée à l'ana
lyse chimique des farines. 

Anatomie et zoologie. — M. J o u s s e t de B e l l e s m e s ob t i en t le 
p r ix T h o r é , p o u r l ' e n s e m b l e d e ses r e c h e r c h e s s u r l a phys io 
log ie d e s i n s e c t e s . 

Médecine et chirurgie. — Le p r i x M o n t y o n (2 500 fr.) est 
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accordé à M. Hannoyer, professeur à l'Université de Co
penhague, pour son livre intitulé : La rétine de l'homme et des 
vertébrés; — 2500 fr. à M. le professeur Parrot , pour son 
livre sur VÀtrepsie;—2500 fr. a M. le docteur Picot, profes
seur suppléant a l'Ecole de médecine de Tours, pour son livre 
intitulé : Les grands processus morbides. 

Trois mentions honorables de 1500 fr. chacune : 1° au 
docteur Topinard, pour son livre : L'anthropologie; — 
2° à MM. Lasèguc et Regnauld, pour leur mémoire: a La thé
rapeutique jugée par les chiffres, et, ex sequo, h MM. Delpech 
et Billairel, pour leur mémoire : Sur les accidents auxquels 
sont soumis les ouvriers employés à la fabrication des chro
mâtes; — 3° ex sequo, àM. F. Franck, pour une série de mé
moires Sur le changement de volume des organes dans leurs 
rapports avec la circulation; — et à M. le docteur Oré, pour 
son livre intitulé : De la médication intra-veineuse. 

Des citations signalent les ouvrages suivants : MM. Armin-
gaud ; Névrose vasomotrice se rattachant à l'état hystérique 
du point apophysaire dans les névralgies, etc.; Brouardel : 
L'urée et le foie; Burq : La métalloscopie et la métallothé-
rapie; Cuuty : Etudes sur l'entrée de Pair dans les veines et 
les gaz intra-vasculaires ; Desprès : La chirurgie journa
lière, etc. ; Lecomte : Physiologie mécanique : Le coude et la 
rotation de la main; Méguin : Monographie de la tribu des 
sarcoptides psoriques ; Peyraud : Régénération des tissus car-
lilagineuce et osseuse; Salathée : Mouvements du cerveau; 
Sanné : Traité de la diphthérie ; Testut : De la symétrie dans 
les affections de la peau. 

Le prix Bréant (5000 fr.) est décerné à M. Joanny Rendu 
pour deux mémoires, l'un imprimé et intitulé : Recherches 
sur une épidémie de variole à Lyon, étudiée au point de vue 
de la contagion ; l 'autre, manuscrit et intitulé : De l'isolement 
des varioleux à l'étranger et en France, etc. 

Le pria; Godarl (2000 fr.) est décerné à M. Cadiat, pour 
deux mémoires ; l 'un sur les muscles du périné, l 'autre sur 
les tumeurs du sein. 

Physiologie. — Le prix Montyon relatif à la physiologie est 
partagé entre : 1° M. Ferrier, pour l'ensemble de ses expé
riences sur les Effets produits par l'électrisation de la surface 
du cerveau; — et 2° MM. Garvilla et Duret, pour leurs 
Recherches expérimentales sur les fonctions des hémisphères 
cérébraux. 

Une mention très-honorable est accordée à MM. Jolyet et 
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Regnard, pour l 'étude expérimentale qu'ils ont faite des phé
nomènes chimiques de la respiration chez les animaux aqua
tiques. 

Une mention honorable est accordée à M. Charles Richet, 
auteur d'un mémoire sur la sensibilité. 

Arts insalubres. — Le prix Montyon (2000 fr.) est-accordé 
à M. Hétel (de Brest), auteur de travaux pour améliorer la 
qualité des eaux potables fournies par les condensateurs à 
surface employés dans la construction des machines à vapeur 
de la marine, e tc . 

LepriccLacaze est accordé à M. Dareste pour ses recherches 
sur la production artificielle des monstruosités. 

Le prix Trémont (1100 fr.) est accordé à M. Sidot, prépa
rateur du cours de chimie au lycée Charlemagne, pourl 'en-
semble de ses recherches. 

Le Prix Gegner (4000 fr.) (encouragement" aux travaux 
d'un savant) est maintenu, pour l'année 1877, a M. Gaugain. 

2 

Séance publique annuelle de l'Académie de médecine de PaTis. 

C'est le 4 juin 1878 que l'Académie de médecine do Paris a 
tenu sa séance publique annuelle pour la distribution des 
prix se rapportant aux années 1876 et 1877. 

Après la lecture del'Eloge de NélalonyaT M. Beclard, secré
taire perpétuel de l'Académie, M. le docteur Henri Roger a lu 
son Rapport général sur les prix décernés par l'Académie 
pour les deux années 1876 et 1877; car l'année dernière l'Aca
démie n'avait pas tenu de séance annuelle, et pour liquider 
cet arriéré, on a dû réunir les deux: années 1876 et 1877. 

Voici l 'énumération sommaire des prix pour chacune des 
deux années. 

Prix pour 1876. 

Prix de l'Académie. — Question proposée : <t Etude com
parée des divers modes de pansement des grandes plaies. » Ce 
prix était de la valeur de 1000 francs. 

Deux mémoires ont concouru. 
L'Académie ne décerne pas le prix, mais elle accorde à titre 

de récompense : 
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1" Une somme de 600 fr. à M. Cassedébat (P.-A.), médecin 
aide-major, auteur du mémoire inscrit sous le n° l , portant 
pour épigraphe : Primo non nocere; — 2° une somme de 
400 fr. à M. le docteur Devais, de Bordeaux, auteur du travail 
inscrit sous le n° 2 , avec cette épigraphe : Ars longa. 

Prix fondé par Je baron Portai. — Question proposée : 
«. Au meilleur mémoire sur un sujet quelconque d'anatomie 
pathologique. » Ce prix était de la valeur de 1000 fr. 

Il ne s'est présenté aucun concurrent. 
Prix fondé par Mme Bernard de Civrieux. ••— Question 

proposée : « Du rôle du système nerveux dans la production 
de la glycosurie. » Ce prix était de la valeur de 2000 fr. Deux 
mémoires ont été adressés pour ce concours. 

Il n'y a pas lieu de décerner le prix ; mais l'Académie a 
accordé ;un encouragement de la valeur de 1200 fr. à M. le 
docteur Bussard (Victor-Amédée), médecin aide-majoF de 
1 " classe à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, auteur du 
mémoire inscrit sous le n° 1, avec cette épigraphe ; Quod 
volui, sed non quod voluerim. 

Prix fondé par Capuron. — Question proposée i « Des alté
rations du placonta et de leur influence sur le développement 
du fœtus. » Ce prix était de la valeur de 2000 fr. Un seul 
mémoire a concouru. 

Il n'y a pas lieu de décerner le prix. 
Prix fondé par Barbier. — Ce prix devait être décerné à 

celui qui aurait découvert des moyens complets de guérison 
pour des maladies reconnues le plus souvent incurables, 
comme la rage, le cancer, l'épilepsie, les scrofules, le typhus, 
le choléra-morbus, etc. 

Des encouragements pouvaient être accordés à ceux qui , 
sans avoir atteint le but indiqué dans le programme, s'en 
seraient le plus rapprochés. 
i Ce prix était de la valeur de 3000 francs. Huit ouvrages 
ou mémoires ont été envoyés pour concourir. 

L'Académie ne décerne pas le prix, mais elle accorde, à 
titre de récompense : 1° Une somme de 1500 fr. a M. le doc
teur Junod, médecin à Paris, pour son ouvrage intitulé : Traité 
théorique et pratique de Vtiémospasie ; — 2° une. somme de 
500 francs à M. le docteur Trideau, médecin à Andouillé 
(Mayenne), pour sa brochure ayant pour ti tre : Traitement de 
l'angine- couenneuse par les balsamiques. ^ 

Prix fondé par Ernest Godard. — Ce prix devait être dé
cerné au meilleur travail sur la pathologie interne. Il était 
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d e la Ta leurde 1000 fr. Qua t r e ! o u v r a g e s , ou mémoi r e s , ont 
c o n c o u r u . 

L ' A c a d é m i e d é c e r n e l e p r i x à M. le d o c t e u r L e g r a n d du 
S a u l l e , m é d e c i n à P a r i s , p o u r se s d e u x b r o c h u r e s int i tulées , 
l ' u n e : La folie du doute; l ' a u t r e : La folie héréditaire. 

Prix fondé par Orfila. — L ' A c a d é m i e ava i t m i s de nouveau 
l a q u e s t i o n s u i v a n t e a u c o n c o u r s : « De l ' acon i t ine et de 
l ' a con i t . y> 

Ce p r i x é t a i t de la v a l e u r d e 4000 fr. A u c u n c o n c u r r e n t ne 
s ' es t p r é s e n t é . 

Prix fondé par Itard. — Ce p r i x , q u i e s t t r i e n n a l , devait ê t re 
a c c o r d é à l ' a u t e u r d u m e i l l e u r l i v r e o u m é m o i r e de médecine 
p r a t i q u e ou de t h é r a p e u t i q u e a p p l i q u é e . 

Afin q u ' i l s p u s s e n t s u b i r l ' é p r e u v e d u t e m p s , ces ouvrages 
d e v a i e n t avo i r a u m o i n s d e u x a n s de p u b l i c a t i o n . Ce pr ix étai t 
de l a v a l e u r d e 2800 fr. H u i t o u v r a g e s ou b r o c h u r e s on t été 
e n v o y é s p o u r c o n c o u r i r . 

L ' A c a d é m i e d é c e r n e le p r ix à M. le d o c t e u r A n g e l Marvaud , 
m é d e c i n - m a j o r à l ' hôp i t a l m i l i t a i r e d e M a s c a r a (Algér ie ) , pour 
s o n o u v r a g e i n t i t u l é : Les aliments d'épargne, i n sc r i t sous le 
n° 5 d u c o n c o u r s . 

Prix fondé par Saint-Léger. — E x t r a i t de la l e t t r e du fon
d a t e u r : « J e p r o p o s e à l ' A c a d é m i e de m é d e c i n e u n e s o m m e 
« de q u i n z e c e n t s f r ancs p o u r la f onda t ion d ' u n p r ix de 
« pa re i l l e s o m m e , d e s t i n é à r é c o m p e n s e r l ' e x p é r i m e n t a t e u r 
s qui a u r a p r o d u i t l a t u m e u r t h y r o ï d i e n n e à la su i te de 
« l ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x a n i m a u x , de s u b s t a n c e s ex t r a i t e s des 
a e a u x ou des t e r r a i n s d e s p a y s à e n d é m i e s g o i t r e u s e s . » 

Le p r i x ne d e v a i t ê t r e d o n n é q u e l o r s q u o les expér iences 
a u r a i e n t é t é r é p é t é e s avec succès p a r la c o m m i s s i o n acadé
m i q u e . L ' A c a d é m i e n 'a r e ç u a u c u n m é m o i r e p o u r ce concour s . 

Prix fondé par Falret. — L a q u e s t i o n s u i v a n t e é ta i t de 
n o u v e a u m i s e au c o n c o u r s : « D e la folie d a n s ses r a p p o r t s 
avec l ' ép i l eps ie . » Ce p r ix é ta i t d e la v a l e u r d e 200O fr. 

T r o i s c o n c u r r e n t s se s o n t p r é s e n t é s . 
L ' A c a d é m i e n e d é c e r n e p a s le p r i x . 
E l l e a c c o r d e : 1" U n o s o m m e d e 1500 fr . , h t i t r e d e r écom

p e n s e , à M. le d o c t e u r J . C h r i s t i a n , m é d e c i n - a d j o i n t à l ' as i le 
d ' a l i énés d e M o n d e v e r g u e s ( V a u c l u s e ) , a u t e u r du m é m o i r e 
n" 3 , a y a n t p o u r é p i g r a p h e : Melius est sistere gradurn; — 
2° 500 fr. , c o m m e e n c o u r a g e m e n t , à M. l e d o c t e u r L a g a r d e l l e 
( F i r m i n ) , a u t e u r d u m é m o i r e n° 1, p o r t a n t p o u r ép ig r aphe : 
Vita brevis, ars tonga, judicium difficile. 
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Prise pour 1877. 

Pria; de F Académie. — Question proposée : « De la glyco
surie au point de vue de l'étiologie et du pronostic. » Ce prix 
était de la valeur de 1000 fr. 

L'Académie ne décerne pas le prix. 
Elle accorde à titre d'encouragement : 1° 600 fr. à M. le 

docteur Cyr (Jules), de Par i s ; — 2°400 fr. à M. le docteur Dau-
vergne père, médecin de l'hôpital de Manosque (Basses-Alpes). 

Pria? fondé par le baron Portai — Question proposée : 
i Existe-t-il une pneumonie caséeuse indépendante de la 
tuberculose?» 

Ce prix était de la valeur de 1000 fr. Trois mémoires ont 
concouru. 

L'Académie décerne le prix à M. le docteur J . Grancher, 
professeur agrégé a la Faculté de médecine de Paris . 

Prix fondé par Mme Bernard de Civrieux. — et "Recher
cher par quel traitement on peut arrêter la paralysie générale 
à son début, et assurer l'amélioration ou la guérison obtenue. » 

Ce prix était de la valeur de 1 0 0 0 fr. Deux mémoires ont 
concouru. 

L'Académie décerne le prix à M. le docteur Lagardello, 
médecin en chef de l'asile dos aliénés de Marseille. 

Prix fondé par Capuron. — a Du chloral dans le trai te
ment de l'éclampsie. » Ce prix était de la valeur de 2000 fr. 
Six mémoires ont été adressés à l'Académie. 

L'Académie décerne le prix à M. le docteur J . Delannoy, 
médecin à Par is . 

Elle accorde, en outre, une mention honorable à M. le doc
teur Léon Testut, de Bordeaux. 

Prix fondé par Barbier. — (Maladies incurables). Huit 
ouvrages ou mémoires ont concouru. Le prix n'a pas été dé
cerné. 

Prix fondé par Ernest Godard. — Ce prix devait être 
donné au meilleur travail sur la pathologie externe. Il était 
de la valeur de 1000 fr. 

L'Académie décerne le prix à M. le docteur Luton, de Reims, 
pour son Traité des injections sous-cutanêes à effet local. 

Elle accorde une mention très-honorable à M. le docteur 
P. Reclus, auteur du travail intitulé : Du tubercule, du testi
cule et de l'orchite tuberculeuse. 
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Prix fondé par Huguier. — C e p r i x deva i t ê t r e décerné à 
l ' a u t e u r d u m e i l l e u r t r a v a i l m a n u s c r i t ou i m p r i m é en France 
Sur les' maladies des femmes, et plus spécialement sur le 
traitement chirurgical de ces affections (non compris les 
accouchements}. 

Il n ' é t a i t p a s n é c e s s a i r e d e faire a c t e d e c a n d i d a t u r e pour 
l e s o u v r a g e s i m p r i m é s . E t a i e n t s eu l s exc lus l e s ouvrages 
faits p a r l e s é t r a n g e r s e t l e s t r a d u c t i o n s . 

Ce p r i x é t a i t d e l a v a l e u r de 3000 fr. 
L ' A c a d é m i e d é c e r n e l e p r ix à M. le d o c t e u r P u e c h , médecin 

h N î m e s , p o u r s o n o u v r a g e i n t i t u l é : Des atrésies complexes 
des voies génitales de la femme ou de Vhématomètre unila
téral. 

Prix Saint-Léger. — Il ne s ' es t p o i n t p r é s e n t é de concur
r e n t . 

Prix Rufz de Lavison. — Il n ' y a p a s l i eu d e d é c e r n e r ce 
p r i x . 
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NÉCROLOGIE SCIENTIFIQUE 

Victor Regnault . 

Vic tor R e g n a u l t a é té e n l e v é à l a sc i ence le 19 j a n 
vier 1878. N o u s r a p p e l l e r o n s b r i è v e m e n t les c i r c o n s t a n c e s 
pr incipales d e la v ie d e ce s a v a n t et le g e n r e d e p r o g r è s qu ' i l 
a con t r ibué à i m p r i m e r a la p h y s i q u e c o n t e m p o r a i n e . 

Tou te s les p e r s o n n e s , à P a r i s , q u i , de p r è s ou de lo in , s 'oc
cupent de p h y s i q u e ou de c h i m i e , o n t c o n n u V i c t o r R e g n a u l t . 
Son air j u v é n i l e , son v i s a g e i m b e r b e , s e s l o n g s c h e v e u x b l o n d s , 
son air affable e t s o u r i a n t , lu i conc i l i a i en t u n e s y m p a t h i e q u e 
no faisaient q u ' a c c r o î t r e l ' e x t r ê m e b ienve i l l ance de son c a r a c 
tère et son e m p r e s s e m e n t à ê t r e u t i le aux t r a v a i l l e u r s . 

A le vo i r a in s i c o n s t a m m e n t p r é v e n a n t e t b o n , on a u r a i t 
cru que l a c a r r i è r e ava i t t o u j o u r s é té s i m p l e e t facile p o u r 
lui. Mais , a u c o n t r a i r e , les d é b u t s de sa vie a v a i e n t é t é r e m 
plis de l u t t e s p é n i b l e s . N é à A ix - l a -Chape l l e , en 1810, il fut, de 
bonne h e u r e , o r p h e l i n d e p è r e e t de m è r e , e t ob l igé , à l ' â g e d e 
douze a n s , d ' e n t r e r c o m m e c o m m i s d a n s u n e m a i s o n de c o m 
merce de P a r i s . Mais son a p t i t u d e p o u r les m a t h é m a t i q u e s e t 
les sc iences exac tes s ' é ta i t m a n i f e s t é e de b o n n e h e u r e . Le 
jeune e m p l o y é d e la r u e S a i n t - D e n i s c o n s a c r a i t les h e u r e s de 
loisir de sa j o u r n é e à t r a v a i l l e r à l a b i b l i o t h è q u e de la r u e 
Richelieu, e t il p a s s a i t ses n u i t s à é t u d i e r les m a t h é m a t i q u e s . 
Il voula i t e n t r e r à l 'Ecole p o l y t e c h n i q u e . 11 y fut r eçu , e n 
effet, en 1830, a p r è s u n b r i l l a n t e x a m e n . E n 1832, il s o r t a i t d e 
l 'Ecole p o l y t e c h n i q u e , le s e c o n d de sa p r o m o t i o n e t p a s s a i t à 
l 'Ecole d e s m i n e s . B i e n q u ' i l c o n s a c r â t en p a r t i e ses l o i s i r s à 
donner a u d e h o r s des l e çons de m a t h é m a t i q u e s , Vic tor 
R e g n a u l t fit à l 'Ecole des m i n e s des é t u d e s assez b r i l l a n t e s 
pour n ' y s é j o u r n e r q u e d e u x a n s , a u l ieu d e s t r o i s a n s r é g l e 
m e n t a i r e s . 

B e r t h i e r , p r o f e s s e u r à l 'Eco le des m i n e s , ava i t v i te app réc i é 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la mérite du jeune Regnault . Il le fit attacher au laboratoire 
de l'Ecole. Trois ans plus tard, en 1835, il fut nommé profes
seur adjoint de docimasie. Il quitta cette place, en no
vembre 1848, pour se livrer à un grand travail expérimental 
dont le ministre des travaux publics l'avait chargé. II s'agis
sait de déterminer les véritables chiffres de la tension de la 
vapeur, selon la température, dans les machines à vapeur. 
Regnault exécuta, jusqu'aux plus énormes pressions, les déter
minations directes de la tension de la vapeur correspondant 
aux différentes températures, ' il fixa rigoureusement le nombre 
d'atmosphères que représente une température donnée de la 
vapeur. Toutes les nations savantes des deux mondes ont tiré 
le plus grand parti , pour la construction des machines à 
vapeur, de ces expériences, qui suffiront à attirer à jamais1 à 
leur auteur la reconnaissance publique. 

Le travail de Victor Regnault sur la tension de la vapeur 
d'eau faisait comprendre tout ce que l'on pouvait attendre de 
lui comme physicien. La chimie, science dans laquelle il avait 
déjà commencé à faire d'importantes découvertes pendant son 
séjour au laboratoire de l'Ecole des mines, commença dès lors 
à lui présenter moins d'attrait. Ayant été nommé professeur 
•de physique à l'Ecole polytechnique, il se consaira à peu près 
exclusivement à l 'étude expérimentale des questions do phy
sique. 

Regnault a laissé la réputation, qu'aucun physicien n'avait 
encore méritée, de ne s'être jamais trompé dans ses expé
riences. C'est grâce à sa constante préoccupation de ne s'ap-
puyor sur aucun élément sans l'avoir contrôlé et vérifié direc
tement par lui-même, qu'il arriva aux découvertes que 
connaissent aujourd'hui tous les physiciens. C'est ainsi qu'il 
démontra que les lois admises avant lui sur la dilatation des 
gaz, la compressibilité, la chaleur spécifique, etc., étaient 
toutes à reprendre-, —que l'on s'était laissé aller à une grande 
erreur en admettant, avec Dulong, que tous les gaz se dilatent 
dans la même proportion pour une même quantité de cha
l eu r ; — que les gaz ne sont point également compressibles; 
— que chaque gaz a son individualité, et que si tous s'appro
chent du type idéal exprimé par la loi de Mariotte, aucun n'y 
obéit absolument. Chacun s'en écarte, avec une compressibilité 
moindre si on l'échauffé; et, si on le refroidit, avec une 
compressibilité plus grande. Cette compressibilité s'exagère 
avec l'abaissement de la température ; elle prépare et finit 
par accomplir la transformation du gaz en liquide. 
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C'est ainsi que V. Regnault a pu poser en principe et faire 
admettre par tous les physiciens que l'insuffisance des pres
sions était le seul obstacle à la liquéfaction de l'oxygène et 
de l'azote, et que l 'hydrogène lui-même, s'il était convena
blement refroidi, prendrait une compressibilité excessive et 
se liquéfierait. On sait avec quel éclat cette prévision a été 
confirmée par les expériences de M. Cailletet et de M. Raoul 
Pictet, qui, en 1878, ont liquéfié l'azote, l'oxygène et l 'hydro
gène. 

Nous ne saurions passer en revue tous les travaux dont 
Victor Regnault a enrichi les différentes branches de la phy
sique. Bornons-nous à dire qu'il a étudié, par l'expérience, 
toutes les grandes questions relatives à la chaleur, qu'il a 
trouvé toutes les lois empiriques des forces élastiques et des 
chaleurs latentes, et mesuré tous les coefficients numériques 
se rapportant à ces questions avec une perfection telle, que la 
critique la plus sévère n'y trouve rien à reprendre. Les cha
leurs spécifiques de tous les corps ont été particulièrement 
révisées par lui avec la plus grande r igueur. 

Victor Regnault fit une application très-heureuse de ses 
travaux théoriques en parvenant à transformer la fabrication 
du gaz de l'éclairage, à la suite des expériences qu'il avait 
entreprises, de concert avec une commission spéciale, com
posée de MM. Morin, Chevreul et Peligot. En déterminant les 
éléments pratiques de la production du gaz, Regnault faisait 
une nouvelle et heureuse application de ses études sur la con
stitution des combustibles minéraux. 

Ce fut par une justice rendue à ses connaissances d'ingé
nieur que Regnault fut appelé, en 1852 , à la direction de la 
Manufacture de Sèvres, pour y succéder à l 'ingénieur des 
mines Ebelmen. Il remplit cette fonction jusqu'en 1870. 

Le passage de Victor Regnault à la manufacture de porce
laine de Sèvres a été marqué par d'importantes créations. On 
lui doit des perfectionnements dans le procédé de la fabrica
tion de la purcelaine par le coulage, et surtout l'application 
du vide au moulage des pièces de t rès-grandes dimensions. 
Il a aussi appliqué l'action des gaz réducteurs à la production 
des couleurs do grand feu. 

11 est toutefois permis de regretter qu'un physicien du 
mérite de Victor Regnault se soit confiné pendant les plus 
belles années de sa vie dans les occupations, relativement infé
rieures, d'un directeur de fabrique de porcelaine. 

Dans ses leçons au Collège de France, Regnault se montrait 
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p r o f e s s e u r a c c o m p l i . A u c u n de ses a u d i t e u r s n e p o u r r a o u b l i e r 
le c h a r m e , la s impl i c i t é e t l a so l id i t é d e cet e n s e i g n e m e n t 
d o n n é p a r le p l u s s y m p a t h i q u e des s a v a n t s , q u i , m ê m e d a n s 
l ' â g e m û r , a v a i t c o n s e r v é l ' a i r e t la v ivac i té d ' u n a d o l e s c e n t . 
O n | vena i t de l ' é t r a n g e r , a u t a n t p o u r é c o u t e r l e p r o f e s s e u r 
q u e p o u r a d m i r e r l ' o b s e r v a t e u r h a b i l e e t i n g é n i e u x q u i a p 
p o r t a i t à se s e x p é r i e n c e s u n d e g r é de finesse e t de p réc i s ion 
q u e l a n a t u r e d e s p h é n o m è n e s n e p a r a i s s a i t p a s c o m p o r t e r . 

P a r v e n u à l a m a t u r i t é de l ' â g e e t du t a l e n t , R e g n a u l t 
p o u v a i t r e g a r d e r l ' a v e n i r s a n s c r a i n t e , q u a n d il fut f r a p p é 
d ' u n e façon t e r r i b l e . L e 19 j a n v i e r 1 8 7 1 , p e n d a n t la défense 
d e P a r i s c o n t r e les a r m é e s a l l e m a n d e s , son fils, p e i n t r e déjà 
c é l è b r e , d i g n e h é r i t i e r de son n o m , t o m b a i t h é r o ï q u e m e n t à 
B u z e n v a l . P o u r c o m b l e d e m a l h e u r , l e s a v a n t si c r u e l l e m e n t 
a t t e i n t d a n s ses affections les p l u s c h è r e s n ' ava i t m ê m e p a s le 
r e fuge de l ' é t u d e , l a d e r n i è r e c o n s o l a t i o n d e c e u x qu i souff rent . 
Ses p a p i e r s , s e s a p p a r e i l s , é t a i e n t r e s t é s à la m a n u f a c t u r e de 
S è v r e s . I ls f u r e n t d é t r u i t s ou d i s p e r s é s p a r l a m a i n b r u t a l e 
d e l ' e n n e m i . R e g n a u l t n e r e t r o u v a p l u s les m a n u s c r i t s o ù , 
d u r a n t p l u s i e u r s a n n é e s , il a v a i t c o n s i g n é u n e l o n g u e sé r ie 
d ' e x p é r i e n c e s dé l i ca t e s de p h y s i q u e e t de c h i m i e . 

E n 1873, d e n o m b r e u x d e u i l s lu i p o r t è r e n t le d e r n i e r c o u p . 
Dès l o r s , il n e fit p l u s q u e l a n g u i r , e t e n 1874 il fut f rappé 
d ' u n e a t t a q u e de p a r a l y s i e , qu i l e l a i s s a d a n s l e p l u s t r i s t e 
é t a t . 

I l y ava i t q u e l q u e c h o s e de v r a i m e n t n a v r a n t à v o i r ce t 
h o m m e i l l u s t r e , d o n t l ' E u r o p e s a v a n t e c i t a i t le n o m avec 
a d m i r a t i o n , s ' a v a n c e r p é n i b l e m e n t , p l ié e n d e u x , à p e u p r è s 
e n t i è r e m e n t p r i v é de l ' u s a g e du ses m e m b r e s , g u i d é , ou p l u t ô t 
p o r t é , p a r u n f r è r e d e l a con f ré r i e d e S a i n t - J e a n - d e - D i e u , 
j u s q u ' à son fau teu i l de l ' I n s t i t u t , e t q u i , m a l g r é ses souf
f r ances , c o n s e r v a i t t o u j o u r s s u r s o n d o u x e t s y m p a t h i q u e 
v i s a g e les s i g n e s de la b o n t é de s o n â m e . 

L o r s q u e , p o u r l a p r e m i è r e fois , V . R e g n a u l t t r a v e r s a , d a n s 
ce t r i s t e a p p a r e i l , le v e s t i b u l e de l a sa l le d e s s é a n c e s d e 
l ' I n s t i t u t , j e n e p u s , p o u r m o n c o m p t e , m e dé fondre d u s e n t i 
m e n t d ' u n e v ive é m o t i o n . R e g n a u l t s ' en a p e r ç u t , e t m e t e n 
d a n t , en p a s s a n t , s a m a i n d e m i - t r e m b l a n t e , il l eva les y e u x 
a u c ie l , avec u n a i r d e r é s i g n a t i o n et de s é r é n i t é i n c o m 
p a r a b l e s . 

J e m e r a p p e l a i a l o r s l ' é p o q u e o ù j ' a l l a i s s u i v r e , a u Co l l ège 
d e F r a n c e , s e s e x p é r i e n c e s s u r l e s h a u t e s t e n s i o n s de la v a 
p e u r . J ' a v a i s p o u r c o m p a g n o n , d a n s ces v i s i t e s , A l b e r t T e r r i e n , 
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un des c a m a r a d e s d e ' Y i c t o r R e g n a u l t à l 'Ecole p o l y t e c h n i q u e , 
qu'Arago v e n a i t do p l a c e r a n National c o m m e r é d a c t e u r 
scientifique. Vic to r R e g n a u l t é t a i t , à ce t t e é p o q u e , d a n s t o u t e 
la fougue et l ' a r d e u r de sa b r i l l a n t e j e u n e s s e . C 'é ta i t me rve i l l e 
de le vo i r g r i m p e r , avec l ' ag i l i t é d ' u n a d o l e s c e n t , le l o n g d ' u n e 
échelle ados sée à l ' é n o r m e m a n o m è t r e q u i m a r q u a i t l es p r e s 
sions de la v a p e u r . Il r e s t a i t des h e u r e s e n t i è r e s exposé a u 
froid, au ven t , à la p l u i e , p o u r p r e n d r e les m e s u r e s du n i v e a u 
du m e r c u r e d a n s le m a n o m è t r e , t o u j o u r s s o u r i a n t ou i m p a s 
sible. H é l a s ! A l b e r t T e r r i e n , q u i m ' a m i s , p o u r a ins i d i r e , la 
plume à la m a i n , es t m o r t d e p u i s b i en des a n n é e s , e t Vic to r 
Regnault a achevé de m o u r i r le 19 j a n v i e r 1878, c ' e s t - à - d i r e , 
coïncidence é t r a n g e , le j o u r a n n i v e r s a i r e d e l ' i nu t i l e ba ta i l l e 
de Buzenval , le j o u r a n n i v e r s a i r e d e l a m o r t de s o n 131sI C e t t e 
date fatale s e r a i n s c r i t e s u r le t o m b e a u de deux h o m m e s qu i 
ont tous les d e u x h o n o r é la F r a n c e , e t d q n t la F r a n c e n ' o u 
bliera j a m a i s le n o m . 

A.-C. Becquerel . 

Le doyen d e la sec t ion de p h y s i q u e d e l 'Académie des 
sciences, A n t o i n e - C é s a r B e c q u e r e l , e s t m o r t a P a r i s , le 
18 janvier 1878, à l ' âge de 90 a n s . 

Cet i l lus t re phys i c i en é ta i t n é à C h a t i l l o n - s u r - L o i n g (Lo i r e t ) , 
le 7 m a r s 1788. Il e n t r a à l 'Ecole p o l y t e c h n i q u e , e t en s o r t i t , 
en 1808, avec le t i t r e d'officier d u g é n i e . S a c a r r i è r e c o m 
mença s u r le c h a m p d e ba t a i l l e . Il a s s i s t a a u s i ège d e s e p t 
places for tes , c o m m a n d a u n e co lonne d ' a t t a q u e à la p lace de 
Tarragone ( E s p a g n e ) et fit l a c a m p a g n e de 1814. 

A la fin de la g u e r r e , A . -C . B e c q u e r e l é t a i t c o m m a n d a n t d u 
génie e t cheva l i e r d e l a L é g i o n d ' h o n n e u r . Il q u i t t a a l o r s le 
service m i l i t a i r e , p o u r se l i v r e r à la c u l t u r e des s c i ences . 

Les t r a v a u x p a r l e s q u e l s B e c q u e r e l d é b u t a d a n s la c a r r i è r e 
scientifique, en 1819, s e r a p p o r t a i e n t à l a m i n é r a l o g i e e t à la 
géologie. Il d é c o u v r i t à A u t e u i l de n o u v e a u x m i n é r a u x , n o t a m 
ment la c h a u x p h o s p h a t é e e t le z inc s u l f u r é . Il é t u d i a a u s s i 
plusieurs f o r m e s n o u v e l l e s de la chaux c a r b o n a t é e qu ' i l t r o u v a 
dans la N i è v r e . 

Vers la m ê m e é p o q u e , il m o n t r a q u e la p r o p r i é t é é l e c t r i q u e 
que la p r e s s ion déve loppe a p p a r t i e n t à t o u s l e s c o r p s , p o u r v u 
qu'ils so ien t i so l é s . 11 d é t e r m i n a e n c o r e l e s -condi t ions d a n s 
lesquelles la t o u r m a l i n e man i f e s t e la p o l a r i t é é l e c t r i q u e , se lon 
que la t e m p é r a t u r e a u g m e n t e , d é c r o î t ou r e s t e s t a t i o n n a i r e . 
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Ses t r a v a u x d e p h y s i q u e s o n t e m p r e i n t s d ' u n g r a n d ca rac 
t è r e d ' o r i g i n a l i t é . On p e u t d i r e q u e c 'es t à lu i q u e l 'on doit 
l a c o n n a i s s a n c e de la c a u s e des c o u r a n t s é l e c t r i q u e s p r o d u i t s 
d a n s l a pi le de V o l t a . Les n o m b r e u x fa i ts q u ' i l o b s e r v a a m e 
n è r e n t la c r é a t i o n de la t h é o r i e c h i m i q u e de l a p i l e ; et ses 
r e c h e r c h e s e u r e n t p o u r r é s u l t a t l es p e r f e c t i o n n e m e n t s qu i ont 
é t é a p p o r t é s à la c o n s t r u c t i o n de p i l e s e m p l o y é e s d a n s la 
sc ience e t d a n s l ' i n d u s t r i e . 

B e c q u e r e l a d é s i g n é s o u s le n o m à'èlectrochimie un ensemhle 
d e p h é n o m è n e s t r è s v a r i é s . O n l u i do i t des expé r i ences dé l i 
c a t e s , fai tes avec d e p e t i t s é l é m e n t s de p i l e s à a c t i o n s l en te s 
e t c o n s t a n t e s . S o u s l ' in f luence de c o u r a n t s fa ibles et c o n t i n u s , 
l es c o r p s s o n t d é c o m p o s é s e t t r a n s p o r t é s , ou b i e n ils se c o m 
b i n e n t e n t r e e u x . I l s p r e n n e n t , e n s e d é p o s a n t l e n t e m e n t , 
d i v e r s e s f o r m e s c r i s t a l l i n e s , s e m b l a b l e s à ce l les q u e l 'on 
o b s e r v e d a n s la n a t u r e . I l s p r o d u i s e n t que lque fo i s de bel les 
c o l o r a t i o n s , q u e l ' i n d u s t r i e a su u t i l i s e r . Les é t u d e s de t ous 
ce s p h é n o m è n e s o n t é t é a p p r o f o n d i s d a n s u n e s é r i e de m é 
m o i r e s de B e c q u e r e l . 

Les a c t i o n s é l e c t r o c h i m i q u e s o n t e n c o r e é té a p p l i q u é e s p a r 
B e c q u e r e l a u t r a i t e m e n t d e s m i n e r a i s d ' a r g e n t , d e p l o m b , de 
c u i v r e , e t à l ' e x t r a c t i o n d e s se ls de p o t a s s e d e s eaux m è r e s 
des s a l i n e s . 

La f o r m a t i o n ar t i f iciel le d ' u n g r a n d n o m b r e d ' e spèces m i n é 
r a l e s a é té r é a l i s é e d a n s les i n g é n i e u x a p p a r e i l s de B e c q u e r e l . 
C i t o n s , en p a r t i c u l i e r , l a p r o d u c t i o n ar t i f iciel le d e l a p y r i t e , de 
l a g a l è n e , d e c h l o r u r e d ' a r g e n t , d e l ' o x y c h l o r u r e e t d u p r o t o 
c h l o r u r e d e c u i v r e , e t c . 

L ' é t u d e d e s p h é n o m è n e s t h e r m o - é l e c t r i q u e s condu i s i t 
A . -G . B e c q u e r e l à l a c o n s t r u c t i o n d u thermomètre électrique. 
O n p e u t a u j o u r d ' h u i , à l ' a ide de cet i n g é n i e u x i n s t r u m e n t , 
d é t e r m i n e r à d i s t a n c e l a t e m p é r a t u r e d e s p a r t i e s i n t é r i e u r e s 
des a n i m a u x et d e s p l a n t e s s a n s p r o d u i r e de l é s ions s e n 
s ib les . On s 'en s e r t é g a l e m e n t p o u r c o n n a î t r e la t e m p é r a t u r e 
de l ' i n t é r i e u r de l a t e r r e , a ins i q u e cel le de l ' a t m o s p h è r e à 
d e s h a u t e u r s où il s e r a i t difficile de " p l a c e r , à p o s t e fixe, un 
t h e r m o m è t r e . 

La balance électro-magnétique e t le galvanomètre différen
tiel s o n t e n c o r e d u s à B e c q u e r e l . 

Ce p e r s é v é r a n t e x p é r i m e n t a t e u r s ' e s t o c c u p é avec b e a u c o u p 
d e succès d e m é t é o r o l o g i e . L ' a s s a i n i s s e m e n t de l a S o l o g n e fut 
l 'obje t d e b e a u c o u p d e r e c h e r c h e s d e s a p a r t . 

D a n s l e s d e r n i e r s t e m p s d e s o n e x i s t e n c e , il fit d e s 
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expériences suivies sur des phénomènes électriques peu 
connus, et quiprennent naissance dans les espaces capillaires. 

Becquerel a publié plusieurs ouvrages importants. Son 
grand Traité d'électricité et de magnétisme a été longtemps 
dans les mains de tous les physiciens. Un grand nombre de 
ses mémoires sont insérés dans les Annales de chimie et de 
physique, et dans les Comptes rendus de l'Académie des 
sciences. 

Becquerel a travaillé jusqu'à son dernier moment, pour 
ainsi dire. Son énergie ne s'est pas démentie un seul instant ; 
son ardeur pour la science était à toute épreuve. 

Depuis 1829, il faisait partie de l'Académie des sciences, et 
il occupa de bonne heure une chaire de physique appliquée 
au Muséum d'histoire naturelle de Paris . Il était membre de 
la Société royale de Londres et de l'Académie de Berlin, 
commandeur de la Légion d'honneur, grand'eroix de la Rose 
du Brésil, etc. La Société royale de Londres lui décerna, en 
1837, la médaille de, Copley. 

Un accident très grave qui lui arriva sur la fin de sa Yie, ne 
put le détourner de ses travaux. Pendant toute la durée du 
jour, on pouvait le voir multipliant les expériences dans son 
étroit laboratoire, toujours encombré d'appareils. On peut 
s'étonner, quand on considère les laboratoires spacieux et 
commodes que Ton voit aujourd'hui s'élever de toutes parts , 
du modeste réduit dans lequel Becquerel faisait ses recherches. 
C'est que sa rare perspicacité suffisait à tout. 

Il mettait la plus juvénile ardeur à 'entre tenir de ses t ra
vaux ses confrères et ses amis. Tous ceux qui ont eu accès 
après de ce digne et ardent chercheur appréciaient sa bien
veillance, sa simplicité et sa bonté. 

Belgrand. 

Belgrand, inspecteur général et directeur du service des 
eaux de la ville de Par is , à qui la capitale doit le bienfait 
immense de sa distribution d'eaux actuelle, et particulièrement 
la dérivation des eaux de la Dhuis et de la Vanne, était né le 
23 avril 1810, à Champigny-sur-Ourô (Côte-d'Or), sur la fron
tière de la Champagne et de la Bourgogne. Il a succombé 
presque subitement à une attaque d'apoplexie cérébrale, en 
signant, dans son cabinet, les états de ses employés. 

Belgrand avait fait ses études au collège de Chaumont. 11 
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a c h e v a ses m a t h é m a t i q u e s d a n s l ' i n s t i t u t i on Mayer , à P a r i s , 
e t e n 1829 il e n t r a i t 3 l 'Eco le p o l y t e c h n i q u e . 

O n l i t d a n s la p ré face de son l iv re La Seine : 

" En 1832, simple élève ingénieur, j'étais chargé de surveiller la 
construction d'un petit pont de trois arches sur la Brenne, à Vitteaux-
en-Auxois. Pendant mon séjour dans celte ville, je fus témoin d'un 
de ces phénomènes qui ne s'effacent pas de la mémoire. A la suite 
d'une forte pluie d'orage, qui dura mains d'une heure, je vis les eaux 
pluviales ruisseler de toutes parts à lasurfacedes coteaux qui bordent 
la vallée. En un instant, la Brenne éprouva une crue énorme, qui 
s'éleva au-dessus des niveaux dos parapets du pont que nous construi
sions. Ce pont en remplaçait un autre beaucoup plus petit, qui avait 
été emporté par une crue. On avait calculé le nouveau débouché 
d'après les règles les plus larges admises alors, et cependant il était 
évident pour moi qu'on était resté bien au-dessous des dimensions 
nécessaires. J'avais été témoin de chutes de pluie aussi fortes, mais 
jamais d'un tel ruissellement des eaux pluviales, ni d'une crue aussi 
suhite et aussi violente. Je fus bientôt conduit à cette conclusion que 
ce double phénomène était dû à la nature même du sol. La petite 
ville de Yitteaux est à la limite de la région connue en basse Bour
gogne sous le nom d'Auxois, et qui n'est en réalité qu'une vallée 
d'érosion de 30 kilomètres de largeur, creusée dans le massif argileux 
des bois. A la limite de ce vaste fossé, sur la rive droite de la Brenne, 
s'élève la chaîne de la Côte d'Or, formée de calcaires oolithiques. Je 
reconnus que dans toute la région argileuse le débouché mouillé des 
ponts était considérable; qu'au contraire, les ponts construits sur les 
routes de la région calcaire ne recevaient jamais d'eau, et qu'ainsi 
eur débouché mouillé était nul. J'en conclus qu'il y avait une lacune 
dans nos études, et, dès celte époque, je fus convaincu qu'un ingé
nieur des ponts et chaussées doit être non-seulement géomètre, mais 
géologue. » 

D a n s t o u t e la su i t e de sa c a r r i è r e , I i e l g r a n d d é m o n t r a p a r 
s o n p r o p r e e x e m p l e l a v é r i t é de ce p r i nc ipe , c a r il b fut t o u 
j o u r s d i r i g é d a n s ses t r a v a u x d ' i n g é n i e u r p a r se s c o n n a i s 
s a n c e s de g é o l o g u e . 

Le j e u n e i n g é n i e u r des p o n t s e t c h a u s s é e s o b t i n t p o u r sa 
r é s i d e n c e M o n t b a r d , qu ' i l n e q u i t t a q u ' e n 1845, p o u r Aval lon . 
Il é t a i t d o m i n é p a r s o n idée d ' a p p l i q u e r l ' é l é m e n t d u re levé 
d e s p l u i e s à la c o n n a i s s a n c e exac te des c r u e s d e s r i v i è r e s . Il 
c lassa , a u p o i n t d e v u e d e la p l u i e o b s e r v é e , l e s t e r r a i n s qu ' i l 
v i s i t a i t , e t d é c o u v r i t p e u à p e u l e s lo is q u i l ' o n t r e n d u cé lèbre 
d a n s l ' a r t de l ' i n g é n i e u r - h y d r o g r a p h e , e t qu i r a t t a c h e n t les 
q u a n t i t é s de -p lu i e au r é g i m e des c r u e s d ' e a u . 

C'est en 1846 qu ' i l p u b l i a son p r e m i e r t r a v a i l , l'Hydrologie 
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des granits et des terrains jurassiques formant la zone supé
rieure du bassin de la Seine. A ce t t e m ê m e é p o q u e , il c r é a i t 
une d i s t r i b u t i o n d ' e a u à Ava l lon . Il exécu ta i t les c o n d u i t s en 
ciment de Vassy , é t a b l i s s a i t u n s i p h o n de 8-i m è t r e s de flèche, 
et couvra i t lo r é s e r v o i r d ' u n e voû t e c i r c u l a i r e de 16 m è t r e s , 
faite s u r u n e é p a i s s e u r d e 7 c e n t i m è t r e s e n b r i q u e t t e s c i m e n 
tées . 

En 1851 , M. H a u s s m a n n , a l o r s p ré fe t de l ' Y o n n e , fit l a 
connaissance d e B e l g r a n d , e n v i s i t an t Ava l lon . N o m m é pré fe t 
de la S e i n e e n 1854, M. H a u s s m a n n d e m a n d a à l ' i n g é n i e u r 
dont il avai t su a p p r é c i e r l a v a l e u r , de d é t e r m i n e r les s o u r c e s 
d'eau p o t a b l e q u ' o n p o u r r a i t a m e n e r à P a r i s . 

B e l g r a n d é t a i t a l o r s i n g é n i e u r en chef. II ava i t o b t e n u ce 
grade e n m ê m e t e m p s q u e le se rv ice de la n a v i g a t i o n d e la 
Seine à R o u e n . 

Lorsqu ' i l r e ç u t , en av r i l 1854, l a m i s s i o n d e r e c h e r c h e r les 
sources d ' e a u p o t a b l e p o u v a n t a l i m e n t e r P a r i s , il é t a i t e n 
mesure de r é p o n d r e s a n s r e t a r d à ce t t e q u e s t i o n difficile. 
Aussi, dès le m o i s de ju i l l e t , donna i t - i l sa Carte du bassin de 
la Seine, m a g n i f i q u e t r a v a i l , a u d o u b l e p o i n t de vue de la 
géologie a p p l i q u é e e t de l ' h y d r o l o g i e . L e s c o n s é q u e n c e s q u i 
en décou la ien t fu ren t m i s e s en év idence , d a n s le Mémoire au 
Conseil municipal, d a n s l eque l le P r é f e t de la S e i n e t r a ç a i t 

10 p r o g r a m m e d e s é t u d e s à e n t r e p r e n d r e p o u r u n e n o u v e l l e 
d is t r ibut ion d ' e a u x à P a r i s . 

Le Pré fe t de l a S e i n e s ' é ta i t p o s é ce p r o b l è m e , e s s e n t i e l 
pour l ' ex i s tence m ê m e d e s . b a b i t a n t s de P a r i s : T r o u v e r , p o u r 
remplacer l ' eau de la Se ine , d e v e n u e i m p u r e p a r les u s a g e s 
indus t r ie ls e t p a r des c a u s e s d i v e r s e s d ' a l t é r a t i o n , dos e a u x 
pures , l i m p i d e s , f ra îches , e t a r r i v a n t à u n e h a u t e u r suff isante 
pour p o u v o i r ê t r e d i s t r i b u é e s à t o u s l e s é t a g e s d e s m a i s o n s , 
par la p e n t e n a t u r e l l e , et s a n s n é c e s s i t e r d e m a c h i n e s é l éva -
to i res . Il fa l la i t t r o u v e r u n v o l u m e de 140 000 m è t r e s 
cubes d ' e a u t o u t e s les 24 h e u r e s , p o u r les r é p a r t i r s u r u n e 
popula t ion de d e u x m i l l i o n s d ' h a b i t a n t s , c h a q u e i nd iv idu 
devant p o u v o i r d i s p o s e r j o u r n e l l e m e n t de 70 l i t r e s d ' e a u 
po tab le . Il é t a i t p r e s c r i t d ' e x c l u r e les e a u x des r i v i è r e s q u i 
sont t r o u b l e s en h ive r et c h a u d e s en é t é . L ' e a u deva i t d o n c 
ê t re d e m a n d é e a u x s o u r c e s e t , p o u r d é c o u v r i r l es m e i l l e u r e s , 

11 fallait e x p l o r e r la B o u r g o g n e , l a C h a m p a g n e , l ' I l e - d e -
F r a n c e e t la N o r m a n d i e . 

Voici le p r i n c i p e q u i s e r v i t d e g u i d e a B e l g r a n d : a Q u a n d 
un e r r a i n p e r m é a b l e r e p o s e s u r u n t e r r a i n i m p e r m é a b l e , au 
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point de contact se trouve un niveau de sources, parce qu'on 
est au bas d'un réservoir souterrain. » 

Il ne s'agissait plus que de considérer quatre horizons 
géologiques, presque concentriques au bassin tertiaire de 
Paris . Quatre groupes principaux de sources étaient aux 
affleurements : 

1° Des marnes du lias, sous la grande oolithe; 
2° De la glaucomie, sous la craie blanche-, 
3° De l'argile plastique, sous le calcaire grossier ; 
4° Des marnes vertes, sous les sables de Fontainebleau. 
On fit très promptenient l'analyse chimique de toutes ces 

eaux au moyen de l 'hydrotimètre de Félix Boudet et Boutron. 
On dosait les sels terreux avec une solution de savon ; le goût 
décelait les matières organiques et la tourbe. 

On ne trouva l'eau potable, avec le degré do pureté, le vo
lume et l'altitude nécessaires, que sous la craie de la Cham
pagne. 

Les sources choisies furent celles de la Dhuis et de la 
Vanne. 

La Dhuis devait arriver sur les hauteurs de la rive droite, 
aux Buttes-Chaumont, pour les quartiers hauts. Le courant 
de la Vanne, qui aboutissait au plateau de Montrouge, fut 
dosliné aux quartiers bas et moyens. Le titre hydrotimétrique 
des sources était de 20 a23 degrés; leur température, en été, 
ne dépassait pas -f-12 à -)-14 degrés. 

On a quelque peine à comprendre aujourd'hui comment un 
projet conçu dans un but éminemment philanthropique, puis
qu'il s'agissait de distribuer d'énormes quantités d'une eau 
pure et salubre aux Parisiens, condamnés depuis un demi-
siècle aux eaux impures de la Seine, du canal de l'Ourcq, ou 
aux eaux calcaires d'Arcueil, comment ce projet, qui aurait 
dû être acclamé par la reconnaissance publique, fut, pendant 
deux ans, un thème d'oppositions, de critiques et d'atLaques 
sans fin contre le Préfet de la Seine et les ingénieurs du ser
vice des eaux. Les journaux étaient remplis de plaintes, de 
critiques, de récriminations, au fond desquelles il n'y avait 
qu'un motif d'opposition politique contre le gouvernement, ou 
des calculs d'intérêts privé3. Le Préfet de la Seine, à vrai dire, 
ne se laissa pas émouvoir par ces attaques systématiques, et 
Belgrand s'y montrait fort indifférent. 

Il assura la conduite des eaux des deux sources de la 
Champagne par un aqueduc de 2 mètres 10 de diamètre, 
ayant 20 centimètres de pente par kilomètre, qui franchissait 
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les vallées sur des arcades aériennes, et déversait le courant 
de ses eaux dans des réservoirs couverts. 

Le réservoir de Montrouge, édifié par Belgrand, est une 
construction merveilleuse, car elle ne recèle pas moins de 
300 000 mètres cubes d'eau. 

Les travaux de la conduite de la Dhuis et de la Vanne 
exigèrent une vingtaine d'années. Ils furent commencés en 
1856, et ce n'est qu'en 1876 que les eaux de la Vanne furent 
distribuées dans la capitale. 

L'eau de la Vanne, a son arrivée, est d'une incomparable 
fraîcheur. Les Parisiens la connaissent, puisqu'ils la boivent 
avec tant de plaisir aux fontaines Wallace, qui seraient cer
tainement désertées si elles débitaient les eaux nauséabondes 
de la Seine ou du canal de l'Ourcq. Aujourd'hui, il n'y a plus 
d'eau vraiment potablB à Paris que l'eau de la Vanne et celle 
de la Dhuis. 

C'est aussi en 1856 que la direction des égouts de Paris fut 
confiée à Belgrand, qui devait s'illustrer par un nouvel ordre 
de créations. 

Le point de départ des travaux de Belgrand sur les égouts 
se trouve dans ce qu'avait entrepris l'ingénieur Dupuit, qui 
avait établi le premier collecteur latéral à la Seine, 

Depuis l 'égout latéral construit par Dupuit, la Seine n'était 
affranchie des égouts que jusqu'à la place de la Concorde. La 
théorie traçait son plan à la pratique. Il fallait couper la 
presqu'île en droite l igne;puis , par un souterrain ouvert sous 
la place de l 'Europe et les Batignolles, on chercherait un 
débouché à Asnières. 

L'exécution de ce plan fut poursuivie en 1860, en plein dans 
la nappe des alluvions. L'artère d'assainissement reçut les 
artères secondaires; et pour joindre les deux rives, un double 
siphon fut immergé, en 1867, au pont de l'Aima. Grâce à la 
vanne que le conducteur du bateau flottant sur l'eau des égouts 
abaissait derrière lui, pour produire un gonflement d'eau, les 
dépôts de la cunette étaient affouillés, et le bateau descendait 
lentement, chassant dans la rivière les bancs de sable et les 
détritus que les cantonniers de la surface avaient, par les 
bouches, jetés aux égouts. 

En même temps, les égouts recevaient les conduites d'eau 
et les fils télégraphiques. On renonça à y placer les conduites 
de gaz, par la crainte de l'explosion de mélanges détonants 
qui auraient pu se produire dans ces espaces fermés. 

Le réseau d'égouts de la capitale est une des merveilles de 
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P a r i s . B ien q u e cachée a u x y e u x , e l le n ' e n es t p a s m o i n s 
u n obje t d ' a d m i r a t i o n p o u r le p u b l i e e t l es i n g é n i e u r s . Les 
é g o u t s s o n t p r o p r e s , p a r f a i t e m e n t v e n t i l é s ; on les p a r c o u r t en 
b a t e a u ou u n w a g o n . Ils c o n s t i t u e n t u n m o d è l e q u e l ' é t r a n g e r 
n e cesse d ' é t u d i e r , afin de l ' i m i t e r , e t q u i r a p p e l l e les cé lèbres 
cloaques . d e l ' a n c i e n n e R o m e . Il n ' e s t p e r s o n n e q u i n ' a i t 
a d m i r é ce m a t é r i e l i n g é n i e u x , cet ou t i l l age spécia l c o m 
p o s é do w a g o n s , do b a t e a u x e t d ' e n g i n s d e t o u t e so r t e si 
b i e n a p p r o p r i é s à l e u r s fonc t ions d e n e t t o y a g e . Les m o d è l e s 
en p e t i t de ces c u r i e u x ou t i l s o n t é t é la g r a n d e cu r ios i t é éd i -
l i t a i r e à t o u t e s l e s e x p o s i t i o n s d ' E u r o p e et d ' A m é r i q u e , et le 
s i p h o n du p o n t de l 'A ima q u i fait p a s s e r l e s i m m o n d i c e s de 
f 'une à l ' a u t r e r i v e d e la S e i n e , a t r o u v é p a r t o u t des a d m i r a 
t e u r s . 

E n 1867, B e l g r a n d fut n o m m é i n s p e c t e u r g é n é r a l e t d i r ec 
t e u r d u se rv ice des e a u x d e P a r i s , qu i lui deva i t t a n t d ' a m é 
l i o r a t i o n s . 

De 1870 à 1871 il d u t p o u r v o i r a u x n o u v e l l e s c o n d i t i o n s du 
s e rv i ce q u i ' lu i é t a i e n t i m p o s é e s p a r les é v é n e m e n t s de la 
g u e r r e ou d e l ' i n s u r r e c t i o n . 

S o u s l a C o m m u n e , son c a b i n e t , s i t ué à l 'Hôte l -de-Vi l Ie , fut 
b r û l é p e n d a n t le funes te i ncend i e d e ce m o n u m e n t , e t les im
m e n s e s m a t é r i a u x qu ' i l a v a i t r a s s e m b l é s p o u r c o m p o s e r l'His
toire des eaux de Paris f u r e n t a n é a n t i s . 

E n r e p r e n a n t se s fonc t ions a p r è s le r e t o u r de l ' o r d r e e t de 
la pa ix , B e l g r a n d a v a i t e n c o r e à c o m b l e r 390 k i l o m è t r e s de 
l a c u n e s s e c o n d a i r e s p o u r l e s é g o u t s ; ce q u i deva i t nécess i t e r 
u n e d é p e n s e de 40 m i l l i o n s . Le p r o b l è m e fut r é s o l u p a r la 
t r a n s f o r m a t i o n de l ' o p é r a t i o n de la v i d a n g e . B e l g r a n d p r o p o s a 
d e s u p p r i m e r les fosses fixes o u m o b i l e s , a in s i q u e la vo i r ie 
de B o n d y , e n a u t o r i s a n t la v i d a n g e d i r ec t e d e s m a i s o n s à 
l ' é g o u t e t e n i m p o s a n t a u x p r o p r i é t a i r e s l ' a b o n n e m e n t aux 
e a u x d e la Vi l le . Les é g o u t s p o u v a i e n t ê t r e a in s i t e r m i n é s 
en q u a t r e a n s . Ce p l a n n ' e s t p a s e n c o r e e n t i è r e m e n t r é a l i s é , 
m a i s il e s t p e r m i s d e p r é v o i r l a j i n de s o n exécu t ion p o u r u n e 
é p o q u e p r o c h a i n e . 

D a n s l e s t e r r a i n s i m p e r m é a b l e s , où l ' eau g l i s s e à la su r f ace , 
u n e a v e r s e e n g e n d r e u n r u i s s e a u à c h a q u e pli de t e r r a i n , e t les 
c o u r s d ' e a u s o n t t o r r e n t i e l s , à c r u e s v io l en te s e t p a s s a g è r e s . 
D a n s l e s t e r r a i n s p e r m é a b l e s , où l ' eau s ' inf i l t re d a n s le so l , 
l a p lu ie prof i te a u r é s e r v o i r s o u t e r r a i n q u i a l i m e n t e les 
s o u r c e s . D a n s ce ca s , p r e s q u e t o u t e s les va l lées s o n t s èches ; 
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les cou r s d ' e a u qu i s o n t a u fond des va l l ées p r i n c i p a l e s , s o n t 
t r a n q u i l l e s , a y a n t des c r u e s qu i d u r e n t l o n g t e m p s e t s o n t peu 
élevées . 

C'est là le p r inc ipo h y d r o l o g i q u e des c r u e s , l eque l c o n d u i t 
à l ' h y d r o m é t r i e , c ' e s t - à -d i r e à la m e s u r e d e s c r u e s . 

C'est a insi q u ' o n o b s e r v a n t l es aff luents t o r r e n t i e l s d a n s 
les m o n t a g n e s , on p e u t e n d é d u i r e la m o n t é e d ' i n o n d a t i o n 
dans les p l a i n e s . Les affluents t r a n q u i l l e s v i end ron t en r e 
tard p o u r s o u t e n i r la c r u e du fleuve. 

Q u a n t à l a c o n n a i s s a n c e d e s t e r r a i n s p e r m é a b l e s e t i m p e r 
méables du b a s s i n de la S e i n e , la g é o l o g i e f o u r n i t l es m o y e n s 
de les i n d i q u e r . 

Les a v e r t i s s e m e n t s qu i s o n t r é s u l t é s du serv ice b a s é s u r ce 
sys tème o n t é té t r è s u t i l e s au m o m e n t des i n o n d a t i o n s de 1855, 
1866, 1876. B e l g r a n d , en co l l abo ra t i on de M. L e m o i n e , d o n 
nait aux r i v e r a i n s de la S e i n e des av i s , q u i se vé r i f i è ren t 
ponc tue l l emen t . 

B e l g r a n d a fait d ' i m p o r t a n t e s ' p u b l i c a t i o n s : l es Annales 
des ponts et chaussées et Y Annuaire de la Société météorolo

gique c o n t i e n n e n t des Not ices de sa m a i n . 
Le Bassin parisien aux âges antéhistoriques e s t u n o u 

vrage de B e l g r a n d q u e la vi l le de P a r i s p u b l i a en l*-69. 
A la fin d e l ' année s u i v a n t e , u n m a n u s c r i t , fa i sant su i t e au 

livre p r é c é d e n t , é t a i t m i s s o u s les yeux de l 'Académie d e s 
sciences, s o u s ce t i t r e : La Seine aux âges modernes. H e u r e u 
sement , ce t t e oeuvre, déposée à la b i b l i o t h è q u e de l ' I n s t i t u t , 
fut sauvée de l ' i ncend ie q u i deva i t c o n s u m e r , à l 'Hô te l de Vi l l e , 
le m a n u s c r i t de l'Histoire des eaux de Paris. Ce t t e œ u v r e , 
c'est-à-dire LaSeine aux âges modernes, fut p u b l i é e e n 1872 . 

Les Aqueducs romains p a r u r e n t en 1875. E n 1877 p a r u t 
le vo lume s u r les Eaux anciennes de Paris. Ce t r ava i l c o m 
p r e n d les a q u e d u c s r o m a i n s d e C h a i l l o t e t d 'Arcue i l e t v a 
jusqu ' à la d e s c r i p t i o n des p o m p e s e t des m a c h i n e s e n S e i n e d u 
siècle d e r n i e r . 

La m o r t v in t s u r p r e n d r e B e l g r a n d a u m o m e n t où il s ' o c c u 
pait d ' éc r i r e l ' h i s to i r e des e a u x de P a r i s e t la de sc r ip t i on d e s 
t ravaux des a q u e d u c s de la D h u i s e t d e l a V a n n e , a in s i q u e 
de la d i s t r i b u t i o n de ces n o u v e l l e s e a u x d a n s P a r i s . 

J ' a v o u e n ' a v o i r p u m e d é f e n d r e d ' u n e vive é m o t i o n en p a r 
couran t , à l 'Expos i t ion u n i v e r s e l l e de 1878, d a n s le m a g n i f i q u e 
pavillon do l a vil le de P a r i s , les o u v r a g e s d e B e l g r a n d s u r 
la d i s t r i b u t i o n des e a u x , a u x q u e l s m a n q u e le c o m p l é m e n t e s s e n -
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t i e l , c ' es t -à -d i re l ' exposé d e ses p r o p r e s t r a v a u x s u r la d i s t r i 
b u t i o n d e s eaux de la D h u i s e t d e l a V a n n e , e t le compte 
r e n d u d e ses t r a v a u x p o u r la c o n s t r u c t i o n des é g o u t s . E n voyan t 
d a n s le m ê m e pav i l lon , s u r la r i v e d e la S e i n e , des spéci 
m e n s , d e g r a n d e u r n a t u r e l l e , d e s a p p a r e i l s , c o n d u i t e s , ba s 
s i n s , e t c . , a ins i q u e d u s y s t è m e d ' é g o u t s c r éé s p a r B e l g r a n d , 
j e n e p o u v a i s m ' e m p é c h e r de s o n g e r a u j u s t e o rgue i l q u e 
l ' a u t e u r de t a n t de be l l e s œ u v r e s a u r a i t eu à les m o n t r e r 
à l ' E u r o p e r é u n i e à P a r i s d a n s l a p e r s o n n e de ses p lus 
i l l u s t r e s r e p r é s e n t a n t s . U n e m o r t f o u d r o y a n t e a enlevé à 
B e l g r a n d ce t te jo ie l é g i t i m e e t à se s a m i s ce t t e douce sa t i s 
fac t ion . 

B e l g r a n d avai t é té é lu , e n 1 8 7 1 , m e m b r e l i b r e d e l 'Académie 
des sc iences . Il a i da s i n g u l i è r e m e n t L e V e r r i e r , son ancien 
c a m a r a d e à l 'Ecole p o l y t e c h n i q u e , d a n s l ' o r g a n i s a t i o n de 
l ' A s s o c i a t i o n scientifique de France. 

B e l g r a n d é ta i t d ' u n e b o n n e e t a n c i e n n e fami l le . 11 c o m p t a i t 
p a r m i ses a n c ê t r e s u n officier d u g é n i e q u i , a u d i x - h u i t i è m e 
s ièc le , défendi t Mal te c o n t r e l e s A n g l a i s . Il jus t i f i a i t son n o m , 
c a r il é t a i t bel e t grand, ou p o u r m i e u x d i r e il é t a i t d e s t a 
t u r e a t h l é t i q u e . Ses m a n i è r e s é t a i e n t p l e i n e s d e r o n d e u r , de 
f ranch i se e t de b o n h o m i e . Il é t a i t r e m p l i d ' ob l i geance p o u r les 
é t r a n g e r s et t r è s access ib le à ses i n f é r i e u r s . T o u s les P a r i s i e n s 
c o n n a i s s a i e n t l 'actif e t l a b o r i e u x i n g é n i e u r e n chef d e s eaux , 
q u e l ' on voyai t s a n s cesse p a r c o u r i r la v i l le à g r a n d s p a s , p o u r 
les b e s o i n s de son se rv ice , de ses t r a v a u x o u d e son i n s p e c t i o n . 

U n e h e u r e u s e e t f r a n c h e g a i e t é é t a i t le fond d e son c a r a c t è r e . 
Mêlé aux p o l é m i q u e s qui o n t o c c u p é , p e n d a n t d e u x a n s , 

l a p r e s s e p a r i s i e n n e , à l ' occas ion d e la q u e s t i o n d e s eaux 
de P a r i s , j ' a v a i s t e n u à a l l e r m o i - m ê m e v i s i t e r les s o u r c e s de la 
V a n n e , qu ' i l é t a i t q u e s t i o n d e d é r i v e r à P a r i s . J e fis le v o y a g e 
d e l a C h a m p a g n e , en c o m p a g n i e d e B e l g r a n d e t de q u e l q u e s 
i n g é n i e u r s d e la v i l le . J ' a v a i s fait 150 l i e u e s p o u r b o i r e u n 
v e r r e d ' eau , m a i s j ' e n fus b i en r é c o m p e n s é , c a r m e s c o m p a 
g n o n s de r o u t e é t a i e n t a u s s i a i m a b l e s q u ' i n s t r u i t s , e t l eu r 
c o n v e r s a t i o n é t a i t p l e ine d e c h a r m e s . B e l g r a n d d i sa i t g a i e 
m e n t à ce p r o p o s : « M. L o u i s F i g u i e r e s t u n v r a i s a v a n t ; il 
a i m e k r e m o n t e r a u x s o u r c e s . » 

L ' E t a t e t la vil le de P a r i s o n t d û faire u n e p e n s i o n à la 
v e u v e do B e l g r a n d ; ca r ce g r a n d i n g é n i e u r q u i a v a i t m i s en 
œ u v r e des m i l l i o n s p e n d a n t u n d e m i - s i è c l e , e s t m o r t s a n s 
f o r t u n e . 
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Claude Bernard. 

C laude B e r n a r d , m e m b r e d e l 'Académie d e s sc i ences d e 
P a n s (section de m é d e c i n e ) , m e m b r e de l 'Académie f rança i se , 
où il ava i t r e m p l a c é F l o n r e n s , m e m b r e de l 'Académie de 
médec ine (sec t ion d e p h y s i o l o g i e ) , s é n a t e u r du second e m p i r e , 
d ' abord p r o f e s s e u r de phys io log ie g é n é r a l e à la F a c u l t é des 
sciences d e P a r i s , e n s u i t e p r o f e s s e u r de médecine ea.périmen-
tale au Col lège d e F r a n c e , enfin p r o f e s s e u r d e phys io log ie 
généra le a u M u s é u m d 'h i s to i r e n a t u r e l l e , c o m m a n d e u r de la 
Légion d ' h o n n e u r , p r é s i d e n t de la Société de biologie, e tc , e t c . , 
est m o r t à P a r i s , le 10 févr ie r 1878. 

Claude B e r n a r d é ta i t e n t r é for t t a r d d a n s la c a r r i è r e des 
sciences. Ce n ' e s t q u ' à t r e n t e a n s qu ' i l fut r e ç u d o c t e u r en 
médec ine , e t à q u a r a n t e a n s s e u l e m e n t il se déc ida à se c o n s a 
crer e x c l u s i v e m e n t à la p h y s i o l o g i e . 

Né le 12 ju i l l e t 1813 , d a n s le pe t i t v i l lago de S a i n t - J u l l i e n , 
près V i l l e f r a n c h e - s u r - S a ô n e ( d é p a r t e m e n t du R h ô n e ) , C laude 
B e r n a r d , a p r è s u n e absence à peu p r è s c o m p l è t e d ' é t u d e s 
p r e m i è r e s , fut o b l i g é , p o u r v i v r e , d ' e n t r e r , c o m m e a p p r e n t i , 
dans u n e p a u v r e p h a r m a c i e du f a u b o u r g d e Vaise , à L y o n . 
Mais le m é t i e r d ' é l ève p h a r m a c i e n r é p o n d a i t peu a u x d é s i r s 
de son e s p r i t . U n b e a u j o u r , il d i t ad ieu à l'officine l y o n n a i s e , 
et se r e n d i t à P a r i s , p o u r e s saye r d ' u n e a u t r e vo i e . 11 r u m i n a i t 
d ' en t re r d a n s la l i t t é r a t u r e , e t ava i t en p o c h e u n e t r a g é d i e , 
in t i tu lée Charles VI, p l u s u n v a u d e v i l l e . Il a l la s o u m e t t r e le 
tou t à S a i n t - M a r c G i r a r d i n , qu i é t a i t l ' o rac le l i t t é r a i r e d u 
jour , e t d o n t les l eçons à la S o r b o n n e , s u r l'usage des passions 
dans le drame, fa i sa ient e n ce m o m e n t a c c o u r i r a u t o u r d e sa 
chaire t o u t e la j e u n e s s e l e t t r é e . 

Vo l t a i r e , c o n s u l t é p a r u n f r a t e r qu i lu i s o u m e t t a i t ses essa i s 
poé t iques , lui a v a i t r é p o n d u : Faites des perruques, mon ami, 
faites des perruques! S a i n t - M a r c G i r a r d i n , a p r è s avo i r lu 
Charles VI, d i t à l ' échappé de la p h a r m a c i e ,• Faites de la 
médecine, jeune homme, faites de la médecine! 

Le consei l é t a i t b o n ; il fut s u i v i . C laude B e r n a r d p r i t s e s 
insc r ip t ions à la F a c u l t é de m é d e c i n e de P a r i s , e t en 1835 il 
concoura i t avec succès p o u r l ' i n t e r n a t d e s h ô p i t a u x . En 1843, 
il fut r e ç u d o c t e u r . C o m m e n o u s l ' a v o n s d i t , il ava i t a l o r s 
t r en te a n s . 

M a g e n d i e , q u i t e n a i t à ce t t e é p o q u e le s c e p t r e de la p h y s i o 
logie e n F r a n c e , d i s t i n g u a C l a u d e B e r n a r d , e t le p r i t p o u r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



préparateur de sou cours au Collège de France. Claude Ber
nard fut donc chargé de disposer animaux, appareils et instru
ments pour le? leçons publiques du Collège de France. 

Tout en remplissant les fonctions de préparateur du cours 
de Magendio, Claude Bernard n'était nullement décidé à suivre 
la carrière des études physiologiques. 11 hésitait entre l'ensei
gnement, vers lequel le poussait Magendie, et l'exercice de la 
médecine dans sa petite localité du Dauphiné, ce qui lui au
rait assuré immédiatement l 'existence. Il s'était imposé l'âge 
de quarante ans comme terme de ses hésitations. En 1853, 
parvenu à l'âge qu'il s'était fixé comme limite, il se décida 
à renoncer à la carrière de la médecine pratique, et prit le 
grade de docteur ès sciences naturelles, qui devait lui ouvrir 
la voie de l'enseignement scientifique dans les Facultés. 

Sept ans après, à la mort de Magendie, Claude Bernard 
était nommé son suppléant au Collège de France, et bientôt 
il était appelé a l 'Institut, pour occuper le fauteuil du chirur
gien Roux. 
• Il avait toujours reculé devant le concours d'agrégation k 
la Faculté de médecine, n'ayant ni la facilité d'élocution, ni 
l'aptitude à l'improvisation, qui sont nécessaires pour aborder 
la carrière des concours dans les Facultés de médecine. Mais 
on voulait, en raison de son titre de membre de l'Institut, lui 
donner une chaire. On créa donc, tout exprès pour lui, à la 
Sorbonne, une chaire de physiologie générale. 

Un an après, il obtenait une deuxième chaire, celle de son 
maître Magendie. Seulement on crut bon de changer le titre 
de la chaire que son prédécesseur avait occupée : on l'appela 
chaire de médecine expérimentale, mot qui ne signifie pas 
grand'choae, mais qui répondait aux travaux que Claude Ber
nard commençait à produire. 

Le double enseignement de la Sorbonne et du Collège do 
France avait eu un certain retentissement. Claude Bernard 
était entièrement dépourvu des qualités de l 'orateur: il était 
lourd dans ses allures, sa parole était pénible et embarrassée ; 
mais il suppléait a ce qui lui manquait comme professeur par 
une certaine bonhomie, et par un sincère dévouement aux 
intérêts de la science. Il avait le tempérament du savant, 
comme il en avait la profession. 

On ne fut donc pas surpris d'apprendre que l 'empereur Napo
léon III appelât un jour aux réceptions de Compiègne Claude 
Bernard, comme il y appelait tous les hommes que signa
laient leurs talents ou la faveur publique. 
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Le s o u v e r a i n e t l e p h y s i o l o g i s t e d u r e n t ê t r e c o n t e n t s l ' un d e 
l 'autre -, ca r on v i t la c a r r i è r e a s c e n d a n t e de C l a u d e B e r n a r d s ' ac 
centuer e n c o r e . En 1869 , il é t a i t n o m m é s é n a t e u r d e l ' E m p i r e 
et c o m m a n d e u r d e la L é g i o n d ' h o n n e u r . B i e n t ô t l ' A c a d é m i e 
française lui o u v r i t s e s p o r t e s . 

Il conv ien t d ' a j o u t e r q u e la p o l i t i q u e n'a j a m a i s t e n u b e a u 
coup de p l a c e d a n s les p r é o c c u p a t i o n s de C l a u d e B e r n a r d . 
Comme G a y - L u s s a c , c o m m e V a u q u e l i n e t T h é n a r d , il s ' é ta i t 
laissé p o r t e r a u x h o n n e u r s d ' u n e a s s e m b l é e p o l i t i q u e , m a i s 
son espr i t n 'ét; i it p a s l à . Il s i é g e a assez r a r e m e n t s u r les b a n c s 
de la noble sa l l e d u pa la i s d u L u x e m b o u r g . 

C'est q u e s a v i s sc ient i f ique a b s o r b a i t n é c e s s a i r e m e n t t o u s 
ses i n s t a n t s . I l avai t é c h a n g é sa c h a i r e de p h y s i o l o g i e g é n é r a l e 
de la F a c u l t é d e s sc iences c o n t r e u n e c h a i r e du m ê m e n o m 
au M u s é u m d ' h i s t o i r e n a t u r e l l e . Il ava i t d o n c c o n s t a m m e n t 
deux c o u r s à f a i r e . Ajoutez à cela ses r e c h e r c h e s c o n t i n u e l l e s 
de l a b o r a t o i r e , s e s r a p p o r t s p o u r les p r ix a n n u e l s d e p h y s i o 
logie e t d e m é d e c i n e à l ' I n s t i t u t , la p r é s i d e n c e de l a Société 
de biologie, l e s o u v r a g e s q u ' i l n e cessa i t de p u b l i e r , e t q u i , 
tout en n ' é t a n t q u e la r é d a c t i o n d e ses l eçons a u Co l l ège d e 
France, e x i g e a i e n t c e p e n d a n t d e s so in s e t du t e m p s , e t l 'on 
c o m p r e n d r a c o m b i e n ses o c c u p a t i o n s é t a i e n t m u l t i p l i é e s , 
combien e l l e s d e v a i e n t lui i m p o s e r de fa t igues e t d 'effor ts . 

Cet excès d e fa t igue p h y s i q u e e t d 'ac t iv i té i n t e l l e c t u e l l e de
vait finir p a r a l t é r e r s a s a n t é . En 1877, u n e g r a v e m a l a d i e 
l 'obligea d e s ' a r r ê t e r , et d ' a l l e r c h e r c h e r u n p e u d e r e p o s , 
dans son p a y s n a t a l . Ce s é j o u r en D a u p h i n é lu i r e n d i t s e s fo rces . 
Il rev in t a u b o u t do six m o i s à P a r i s , en assez b o n é ta t en 
apparence , e t il r e p r i t t o u t e s s e s o c c u p a t i o n s avec la m ê m e 
ardeur . M a i s i l a v a i t t r o p p r é s u m é d e l u i - m ê m e . U n e m a l a d i e 
subite, u n e p é r i t o n i t e , r é s u l t a n t d ' u n e i n f l a m m a t i o n d e s r e i n s 
et de la v e s s i e , c o m p l i q u é e d ' acc iden ts d ' a b s o r p t i o n u r é m i q u e , 
l ' empor ta , l e 10 j u i n 1878, à l ' âge de so ixan t e - c inq a n s . 

Un g r a n d c o n c e r t d ' é loges e t d ' a r t i c les a d m i r a t i f s d a n s l e s 
journaux p o l i t i q u e s e t sc ient i f iques a suivi la m o r t d u p r o f e s 
seur du C o l l è g e de F r a n c e . Tou te fo i s la v a l e u r d ' u n s a v a n t 
ne se m e s u r e p a s a u x t é m o i g n a g e s de s y m p a t h i e ou de r e g r e t s 
de ses é l è v e s e t de ses a m i s . S e s t i t r e s à la r e c o n n a i s s a n c e 
de la p o s t é r i t é r é s i d e n t d a n s les d é c o u v e r t e s q u ' o n lu i do i t , 
dans les p r o g r è s qu ' i l a i m p r i m é s à la sc ience d e son t e m p s . 
Or les d é c o u v e r t e s , v r a i m e n t d i g n e s de ce n o m q u e l 'on do i t 
à Claude B e r n a r d , ne c o m p o s e n t q u ' u n assez faible t r i b u t . 
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C l a u d e B e r n a r d a vécu p e n d a n t l e s t r o i s q u a r t s d e sa ca r 
r i è r e sc ient i f ique s u r le b r u i t d e sa d é c o u v e r t e de la fonction 
g l y c o g é n i q u e d u foie, c ' e s t - à - d i r e l e p r i v i l è g e qu ' i f accordai t 
a u foie do f a b r i q u e r du s u c r e . J e c r o i s p o u v o i r p r é t e n d r e 
q u e c e t t e d é c o u v e r t e do i t ê t r e t o t a l e m e n t r a y é e de la sc ience. 
Le s u c r e q u e l 'on t r o u v e t o u j o u r s d a n s le foie, p r o v i e n t , non 
d ' u n e fonc t ion s é c r é t o i r e dévo lue à c e t o r g a n e , m a i s tout 
s i m p l e m e n t d e s a l i m e n t s fécu len t s e t s u c r é s qu i lui son t 
a p p o r t é s p a r l ' a l i m e n t a t i o n . C 'es t ce q u e j ' a i le p r e m i e r d é 
m o n t r é , e n 1855 , d a n s des r e c h e r c h e s q u i on t e u un cer ta in 
r e t e n t i s s e m e n t . 

A p r è s la p u b l i c a t i o n d e m e s m é m o i r e s d é m o n t r a n t que le 
s u c r e e s t a p p o r t é d e l ' e s t o m a c a u foie p a r le c ana l d e l à ve ine-
p o r t e , C l a u d e B e r n a r d r e t o u r n a la q u e s t i o n , e t i m a g i n a un 
c e r t a i n c o m p o s é , le glycogène, q u e le foie s é c r é t e r a i t , l eque l 
se t r a n s f o r m e r a i t u l t é r i e u r e m e n t en s u c r e . If a b a n d o n n a i t 
a in s i s a t h é o r i e d e la s é c r é t i o n d u s u c r e p a r le foie, qu' i l 
ava i t si l a b o r i e u s e m e n t édifiée. Mais M. A n d r é S a n s o n p r o u v a , 
e n 1857, q u e le glycogène n ' e s t q u e de la fécule ou de la dex-
t r i n e a p p o r t é e p a r l ' a l i m e n t a t i o n . M. Col in (d 'Alfort) con
s t a t a e n s u i t e , p a r des e x p é r i e n c e s qu i s o n t r a p p o r t é e s d a n s son 
Traité de physiologie comparée, q u e les d ive r se s s éc r é t i ons de 
l ' é c o n o m i e , le c h y l e , la l y m p h e , e t c . , r e n f e r m e n t du suc r e , 
P l u s r é c e m m e n t enf in , il a é té p r o u v é q u e le s a n g de t ou t e s 
l e s p a r t i e s d u c o r p s r e n f e r m e d u s u c r e . O n n e s a u r a i t donc 
a t t r i b u e r a u foie la p r o p r i é t é d e s é c r é t e r u n e s u b s t a n c e qui 
lu i arr ive^ t o u t e f o r m é e d e l ' e s t o m a c e t q u e l 'on r e n c o n t r e d a n s 
d i v e r s a u t r e s o r g a n e s . 

C l a u d e B e r n a r d ava i t édifié t o u t e sa c a r r i è r e scient i f ique s u r 
l a d é c o u v e r t e d e l a fonc t ion g l y c o g é n i q u e du foie. P o u r r é 
p o n d r e aux a t t a q u e s , a u x c r i t i q u e s , q u e sou l eva i t ce t t e t h é o r i e , 
il n ' a ces sé do se c o n s u m e r e n efforts, c h a n g e a n t son po in t 
de v u e à m e s u r e q u e la d i s cus s ion d é m o n t r a i t l ' i nan i t é de ses 
v u e s , édi f iant u n e t h é o r i e n o u v e l l e à c h a q u e c o n t e s t a t i o n , m a i s 
n e p o u v a n t p a r v e n i r à é t a y e r s o l i d e m e n t u n e d o c t r i n e chance 
l a n t e , e t qu i s 'affaissait d e p l u s en p l u s e n t r e ses m a i n s . 

A ins i , la d é c o u v e r t e p r i n c i p a l e d e C l a u d e B e r n a r d , celle 
q u i ava i t fait sa g l o i r e , s e r a , n o u s en a v o n s la f e rme conv ic 
t i o n , n o n a v e n u e p o u r la p o s t é r i t é . 

Après son t i a v a i l s u r la fonct ion g l y c o g é n i q u e d u foie, on 
c i t e de C l a u d e B e r n a r d sa d é c o u v e r t e de la fonc t ion d iges t ive 
d u p a n c r é a s . D a n s u n m é m o i r e r e s t é c é l è b r e , il a v o u l u 
p r o u v e r q u e le p a n c r é a s e s t le s e u l o r g a n e de l ' e m u l s i o n d e s 
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corps gras ; il a voulu établir que le suc pancréatique est 
seul chargé d'opérer division des graisses, qui doit précéder 
et faciliter leur absorption par les vaisseaux chylifères. 

Ce mémoire valut à Claud Bernard, en 1846, le grand prix 
de physiologie expérimentale de l'Académie des sciences. Mais 
les critiques ne mannuerent pas tout aussitôt à la théorie du 
rôle exclusif du pancréas dans la digestion des graisses. 
M. Colin (d'Alfort) fit, en 1857, l'expérience suivante. Il plaça 
dans le canal pancréatique d'un chien, à l'aide d'une opéra
tion fort adroite, une canule, qui conduisait hors de l ' intes
tin de l'animal le suc sécrété par le pancréas. Or, malgré 
l'absence du suc pancréatique, le chyle continua de présenter 
l'aspect laiteux-, et la digestion s'eftectuant toujours normale
ment, l'animal se portait parfaitement bien. Je me souviens 
avoir vuà l'Ecole d'Alfort ce même chien, que mon excellent et 
savant ami M. Colin avait conservé, et qu'il appelait Pan
créas, en souvenir des services que cet intéressant animal 
avait rendus a la physiologie expérimentale. Pancréas était 
plein de gaieté et de vivacité, en dépit de sa fistule abdo
minale. 

Cette expérience, qui a été répétée par d'autres physiolo
gistes, prouve suffisamment que le suc pancréatique ne peut 
prétendre exclusivement au privilège d'émulsionner les 
graisses, et que le suc intestinal, comme on le savait avant 
Claude Bernard, concourt, avec le suc pancréatique, à 
l'émulsion, c'est-à-dire à la digestion des graisses dans 
l'intestin. 

Les expériences du professeur du Collège de France sur les 
fonctions du nerf grand sympathique et sur son rôle comme 
influençant directement la circulation du sang, de la lymphe 
et du chyle dans les vaisseaux qui se distribuent aux viscères 
de l'abdomen et de la poitrine, sont de meilleur aloi. Elles 
vivront dans la science, moins peut-être par elles-mêmes que 
grâce au grand développement que lui ont donné les physio
logistes qui les ont reprises et étendues. 

Les expériences de Claude Bernard sur l'action spéciale de 
certains poisons, du curare en particulier, dont il a fait une 
étude si minutieuse, vivront également dans la science, mais 
elles ne constituent que des faits particuliers, sans générali
sation utile. 

Voilà, il nous semble, à quoi l'on doit réduire les décou
vertes de Claude Bernard. Cela est peu, on en conviendra, 
pour un savant qui a eu si longtemps entre les mains tous 
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l e s m o y e n s d e r e c h e r c h e e t d ' i n v e s t i g a t i o n q u ' u n e x p é r i m e n 
t a t e u r p u i s s e d é s i r e r ; q u i , d i s p o s a n t d e s l a b o r a t o i r e s de la 
S o r b o n n e et d u Col lège de F r a n c e , é t a n t p a r t o u t obéi c o m m e 
u n m a î t r e , se t r o u v a i t a r m é d e t o u t e s les f o r c e s v ives du t r a 
va i l en ce q u i c o n c e r n e l a p h y s i o l o g i e e x p é r i m e n t a l e . Cela 
e s t p e u , c o m p a r é a u x d é c o u v e r t e s d e s h o m m e s de gén ie qui 
o n t p r é c é d é C l a u d e B e r n a r d d a n s la m ê m e c a r r i è r e , des 
B i c h a t , d e s F l o u r e n s , des M a g e n d i e , des L o n g e t . 

T o u t le m o n d e s a i t q u e , d e p u i s v i n g t a n s la sc i ence a l le 
m a n d e n o u s a d i s t a n c é s d a n s les é t u d e s p h y s i o l o g i q u e s . Ce 
s o n t les i dée s a l l e m a n d e s q u i r é g n e n t d a n s n o s . F a c u l t é s . 
C 'es t de l ' A l l e m a g n e q u e n o u s e s t a r r i v é e l ' h i s to log ie , qui 
t r ô n e p a r t o u t d a n s les l i v r e s , d a n s l e s c o u r s e t m ê m e d a n s 
les h ô p i t a u x . Ce s o n t l e s l i v r e s t r a d u i t s d e l ' a l l e m a n d qui 
son t en h o n n e u r p o u r l ' é t u d e de la p h y s i o l o g i e ; e t de m a u 
vais M a n u e l s a l l e m a n d s s o n t le Vade mecum d e n o s é tu 
d i a n t s en m é d e c i n e . C e t t e p r é p o n d é r a n c e de la sc i ence d 'out ro-
R h i n , q u i accuse i n d i r e c t e m e n t la d é c a d e n c e d e la phys io log ie 
f r ança i se , o n n e p e u t en r e n d r e r e s p o n s a b l e q u e le s avan t 
qu i a e u p e n d a n t v i n g t a n s la m i s s i o n d e d i r i g e r en F r a n c e 
ce t t e p a r t i e de l a m é d e c i n e , et q u i , p r é o c c u p é u n i q u e m e n t 
de ses t r a v a u x p e r s o n n e l s e t de son é t e r n e l l e glycogênie, n o u s 
a l a i s sé e n v a h i r p a r la sc ience é t r a n g è r e , s a n s s o n g e r u n 
m o m e n t ni à l ' a r r ê t e r , n i à la r é f u t e r , n i à l a c o m b a t t r e . 

N o u s n ' a v o n s r i e n d i t e n c o r e de la p h i l o s o p h i e sc ien t i f ique , 
de la d o c t r i n e m é d i c a l e d e C l a u d e B e r n a r d . C 'es t qu ' i l es t , à 
vrai d i r e , à p e u p r è s i m p o s s i b l e de l ' a p p r é c i e r . C l a u d e B e r n a r d 
r e j e t a i t le p r i n c i p e v i t a l a d m i s p a r les a n i m i s t e s m o d e r n e s e t 
les v i t a l i s t e s , e t p o u r t a n t il p r o c l a m a i t qu ' i l y a a u t r e chose 
d a n s l ' h o m m e q u e la m a t i è r e . Il r e c o n n a i s s a i t l ' ex i s t ence d ' u n e 
idée s u p r ê m e , d i r e c t r i c e e t s o u v e r a i n e , m a i s il a jou ta i t a u s 
s i tô t q u e c 'es t la u n e c o n c e p t i o n q u i n e do i t p a s s o r t i r du 
d o m a i n o in t e l l ec tue l , p o u r r é a g i r s u r les p h é n o m è n e s p h y 
s i o l o g i q u e s . Il a d m e t t a i t u n p r i n c i p e v i t a l , m a i s à la cond i t ion 
de l ' a n n i h i l e r . Il le r e c o n n a i s s a i t c o m m e r é a l i t é e x i s t a n t e , m a i s 
il lu i r e fusa i t la m o i n d r e i n t e r v e n t i o n d a n s les p h é n o m è n e s d e 
la v ie . Il en faisait c o m m e u n f ac t ionna i re i m m o b i l i s é d a n s sa 
g u é r i t e , e t q u i nB p r e n d a u c u n e p a r t a u x ac t i uis q u i se p a s 
s e n t p r è s de lu i . P e r s o n n e a s s u r é m e n t n e c o m p r e n d r a u n e 
te l le m a n i è r e de r a i s o n n e r . P o u r n e v o u l o i r ê t r e n i m a t é r i a 
l i s t e , ni v i t a l i s t e , C l a u d e B e r n a r d s ' a n n i h i l a i t au p o i n t d e vue 
d o c t r i n a l . D a n s l e s sc i ences e t d a n s la p h i l o s o p h i e , c o m m e d a n s 
la vie d o m e s t i q u e , il f a u t q u ' u n e p o r t e so i t o u v e r t e ou f e r m é e . 
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Nous terminerons cette Notice en rapportant les titres 
des principaux ouvrages de Claude Bernard. Ces ouvrages 
sont: 

1849. — Thèse pour le doctorat ès sciences, contenant le 

développement de sa découverte de la fonction glycogénique 
du foie, mémoire très curieux à lire aujourd'hui, et dont on 
parle peu , attendu qu'il ne subsiste à peu près rien de ce qui 
est développé dans cette thèse. 

1854. — Recherches expérimentales sur le grand sympa

thique et sur Vinfluence que la section de ce nerf exerce sur 

la chaleuranimale. 

1855-1856. — L e ç o n s de physiologie expérimentale appli^ 

quée à la médecine. 

1856. •— Mémoire sur le pancréas et sur le rôle du suc 

'pancréatique dans les phénomènes digestifs. 

1857. — Leçons sur les effets des substances toxiques et 

médicamenteuses. 

1858. — Leçons sur la physiologie et la pathologie du sys

tème nerveux. 

1859. — Leçons sur les propriétés physiologiques et les 

altérations pathologiques des liquides de Vorganisme. 

1860. — Leçons et expériences physiologiques sur la nutri

tion et le développrmenl. 

1865. — Introduction à l'étude de la médecine expérimen

tale. 

1869. — Rapport sur les progrès de la physiologie dans 

notre siècle, adressé au Ministre. Ce travail fait partie de 
l'ensemble des rapports demandés par M. Duruy à propos 
de l'Exposition universelle de 1867. Tout le monde sait 
que le rapport de Claude Bernard sur les progrès de la 

physiologie au dix-w.uvième siècle est uniquement con
sacré au développement des propres découvertes de Claude 
Bernard. 

1871. — Leçons de pathologie expérimentale. 

1875. — Leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie. 

1876. — ' Leçons de physiologie générale. 

1876. — Leçons sur la chaleur animale, sur les effets de la 

chaleur et sur la fièvre. 

1877. — Leçons sur le diabète. 

1878. — La science expérimentale. (Rceueil d'articles 
publiés en différentes revues.) 

Citons encore un grand nombre de notes et mémoires dissé
minés dans plusieurs recueils scientifiques) tels que ]es 
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Comptes rendus de l ' A c a d é m i e des s c i e n c e s e t d e l a Soc ié té de 
b io log ie , l es Archives générales de médecine, l a Revue des 
Deuxi-Mondes, la Revue scientifique, e t c . 

Delafosse. 

U n s a v a n t l a b o r i e u x e t m o d e s t e , q u i a l a i s sé des t r a v a u x 
n o m b r e u x e t e s t i m é s , G a b r i e l De la fosse , n é à S a i n t - Q u e n t i n 
e n 1796, es t m o r t à P a r i s , le 13 o c t o b r e 1878 , à l ' â g e de q u a t r e -
v i n g t - t r o i s a n s , d e s s u i t e s d ' u n e l o n g u e m a l a d i e , qu i le r e t e 
n a i t chez lui d e p u i s p r è s de d e u x a n s . 

A n c i e n é l ève d e l ' Éco le n o r m a l e s u p é r i e u r e , Gabr i e l D e l a 
fosse é t a i t d e v e n u p r o f e s s e u r de m i n é r a l o g i e à l a F a c u l t é des 
s c i ences de P a r i s , a l 'Éco le n o r m a l e e t a u M u s é u m d 'h i s to i r e 
n a t u r e l l e . 

Delafosse a p u b l i é d i v e r s o u v r a g e s t r è s - e s t i m é s s u r d i v e r s e s 
b r a n c h e s do l ' h i s t o i r e n a t u r e l l e d e s c o r p s m i n é r a u x , e n p a r t i 
c u l i e r s u r la c r i s t a l l o g r a p h i e . 

D è s le d é b u t de ses é t u d e s , c ' e s t - à - d i r e e n c o r e élève à 
l 'Ecole n o r m a l e , il e u t le b o n h e u r d ' ê t r e d i s t i n g u é p a r H a u y , 
l e cé lèbre c r é a t e u r de la c r i s t a l l o g r a p h i e , e t il dev in t le 
c o l l a b o r a t e u r de ce s a v a n t p o u r l a s e c o n d s éd i t ion d e s o n 
Traité de Minéralogie. 

Il r e m p l i t p e n d a n t v i n g t - q u a t r e a n s l e s m o d e s t e s fonc t ions 
d ' a i d e - n a t u r a l i s t e a u J a r d i n dos P l a n t e s . 

R é d a c t e u r d e n o m b r e u x a r t i c l e s p o u r le Journal deFérussac 
e t le Dictionnaire d'histoire naturelle d e d ' û r b i g n y , il a pub l i é 
p l u s i e u r s m é m o i r e s i m p o r t a n t s , d o n t les p r i n c i p a u x s o n t : 

S i v r l'électricité des minéraux (1818) . — Observations sur 
lu méthode générale du Rév. W. Whewell pour calculer les 
angles des cristaux (1825) . — Recherches relatives à la cris
tallisation considérée sous les rapports physiques et mathé
matiques (1840). — Mémoire sur une relation importante qui 
se manifeste en certains cas entre la composition atomique 
et la forme cristalline (1848) . — Mémoire sur le plésiomor-
phisme des espèces minérales (1851) . — Sur la structure 
des cristaux et ses rapports avec les propriétés physiques et 
chimiques (1856). — Sur la véritable nature de l'hémiédrie et 
sur ses rapports avec les propriétés physiques des cris
taux (1857) . 

E n 1858, p a r u t son Nouveau cours de minéralogie, o u v r a g e 
r e m a r q u a b l e , q u i , o u t r e l a d e s c r i p t i o n d e s e spèces m i n é r a l e s , 
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offre le r é s u m é des idées p ro fes sées p a r l ' a u t e u r s u r l a c r i s t a l 
l o g r a p h i e e t l es c a u s e s p r o b a b l e s d e l ' h é m i é d r i e . 

À la s u i t e d e l 'Expos i t i on de 1867 , Delafosse fut c h a r g é 
p a r l e Min i s t r e de l ' I n s t r u c t i o n p u b l i q u e d e r é d i g e r le Rapport 
sur les progrès de la minéralogie. 

Delafosse a s u c c e s s i v e m e n t ou s i m u l t a n é m e n t r e m p l i d i v e r s e s 
fonct ions . E n 1822, il o b t i n t la p lace d e c o n s e r v a t e u r d e s c o l 
lec t ions m i n é r a l o g i q u e s de la F a c u l t é d e s sc i ences , e t il fut a u 
tor i sé a s u p p l é e r B o u d a n t d a n s sa c h a i r e d e m i n é r a l o g i e . Q u a 
t re a n s p l u s t a r d , il r e n t r a i t , c o m m e m a î t r e d e con fé rences , à 
l 'École n o r m a l e , e t no q u i t t a i t c e t t e s i t u a t i o n q u ' e n 1857, p o u r 
ob ten i r la c h a i r e d e m i n é r a l o g i e a u M u s é u m d ' h i s t o i r e n a t u 
re l l e . D a n s l ' i n t e r v a l l e , e n 1 8 4 1 , a la m o r t de B e u d a n t , il 
avai t é té n o m m é t i t u l a i r e d e l a c h a i r e d e la S o r b o n n e . 

C ' e s t e n 1857 q u ' i l fut appe lé à l ' I n s t i t u t . 
E n 1875, a r r i v é à l ' âge d e la r e t r a i t e , i l q u i t t a s e s d e u x 

cha i r e s , q u i f u r e n t a t t r i b u é e s , l ' u n e à M . Des C lo i zeaux , l ' a u t r e 
à M. Fr iedel - , m a i s les d e u x g r a n d s é t a b l i s s e m e n t s s c i e n t i 
fiques a u x q u e l s il a v a i t a p p a r t e n u t i n r e n t à l e c o n s e r v e r 
c o m m e p r o f e s s e u r h o n o r a i r e . Il t e r m i n a s a v ie a u J a r d i n d e s 
P l a n t e s . 11 e s t m o r t d a n s la m a i s o n d e Buffon. 

Delafosse a éc r i t p l u s i e u r s o u v r a g e s d ' e n s e i g n e m e n t for t 
e s t i m é s , p a r m i l e sque l s n o u s c i t e r o n s : U n Précis élémentaire 
d'histoire naturelle ; d e s Notions élémentaires d'histoire natu
relle en t ro i s v o l u m e s ; des Leçons d'histoire naturelle, f a i san t 
pa r t i e du c o u r s c o m p l e t d ' é d u c a t i o n p o u r l e s f i l les. S o n Nou
veau cours de minéralogie, e n t r o i s v o l u m e s , p r é s e n t e u n 
t a b l e a u c o m p l e t de la s c i ence . Le p r e m i e r v o l u m e es t u n e 
exposi t ion d e s p r o p r i é t é s g é n é r a l e s d e s m i n é r a u x ; les d e u x 
a u t r e s s o n t l ' h i s t o i r e des e s p è c e s . L ' a u t e u r fait p r e u v e d ' u n 
tact e x t r a o r d i n a i r e p o u r é l i m i n e r l e s e s p è c e s m i n é r a l e s f a u s s e s 
et m a l déf in ies . 

B i e n a y m é . 

B i e n a y m é , l e s t a t i s t i c i en t y p e , le r e p r é s e n t a n t le p lu s a u t o 
risé de la sc i ence d e s n o m b r e s app l iquée a u x d i f férentes 
b ranches d e l a s c i ence , d e s a r t s , de l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a 
just ice , es t m o r t à P a r i s , e n o c t o b r e 1878 . 

Né à P a r i s , le 28 a o û t 1796 , B i e n a y m é fut r e ç u a l 'Éco le 
po ly techn ique e n 1815 ; m a i s l 'Eco le a y a n t é té l icenciée e n 
1816, son a v e n i r fut m i s en q u e s t i o n , e t il v é c u t de t r a d u c t i o n s 
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fai tes p o u r le Moniteur. Il d e v i n t , en 1818, r é p é t i t e u r de 
m a t h é m a t i q u e s à l ' Éco l e d e S a i n t - C y r . E n 1820, il q u i t t a ce t t e 
école , p o u r e n t r e r d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s f i nances , e t il 
p a r v i n t , e n 1834, a u g r a d e d ' i n s p e c t e u r g é n é r a l . P l u s i e u r s 
m i n i s t r e s , n o t a m m e n t H u m a n n e t le h a r o n L o u i s , lu i con 
f ièrent d e s t r a v a u x i m p o r t a n t s . 

A p a r t i r d u m o m e n t où B i e n a y m é fut a t t a c h é au m i n i s t è r e 
d e s f inances , il d i r i g e a ses é t u d e s v e r s l a s t a t i s t i q u e et le 
ca lcul d e s p r o b a b i l i t é s . Il p r é s e n t a à l ' A c a d é m i e d e s sc iences , 
d a n s les a n n é e s 1834 e t 1835, d e u x m é m o i r e s , l ' u n Sur la 
probabilité des résultats moyens des observations, l ' a u t r e 
Sur la durée de la vie en France depuis le commencement du 
dix-neuvième siècle. 

Mis à la r e t r a i t e à la s u i t e de l a r é v o l u t i o n de 1848, 
B i e n a y m é n e s 'occupa p l u s q u e de sc ience . Il fut appe lé à p r o 
fesser à l a S o r b o n n e le ca lcul d e s p r o b a b i l i t é s , m a i s seu le 
m e n t à t i t r e p r o v i s o i r e , c a r L a m é d e v i n t t i t u l a i r e de cet te 
c h a i r e . 

Le 5 ju i l l e t 1852, B i e n a y m é fut é lu m e m b r e l i b r e de l 'Aca
d é m i e des sc iences , en r e m p l a c e m e n t de M a r m o n t . Il s o u t i n t 
c o n t r e C a u c h y u n e d i s c u s s i o n s u r les di f férences q u i d i s t in 
g u e n t la m é t h o d e d e s m o i n d r e s c a r r é s d ' u n m o d e d ' i n t e rpo la 
t ion p r o p o s é p a r ce t i l l u s t r e g é o m è t r e , e t il s u t a u g m e n t e r , 
d a n s le d é b a t , la g r a n d e o p i n i o n q u e l 'on ava i t de son m é r i t e . 

C 'es t c o m m e r a p p o r t e u r d e la c o m m i s s i o n p o u r le p r ix de 
s t a t i s t i q u e q u e B i e n a y m é a p r i s u n e p a r t i m p o r t a n t e a u x t r a 
v a u x de l 'Académie des s c i e n c e s . P e n d a n t v i n g M r o i s - a n n é e s , 
il a e x a m i n é avec u n so in m i n u t i e u x et a p p r é c i é avec u n e a u 
t o r i t é i n c o n t e s t é e les o u v r a g e s s o u m i s à ce t t e A c a d é m i e . L ' en 
s e m b l e de ses r a p p o r t s f o r m e u n e œ u v r e c o n s i d é r a b l e , q u i s e ra 
t o u j o u r s c o n s u l t é e avec frui t . 

E n 1850, i l t r o u v a u n e occas ion d ' e m p l o y e r p o u r l ' i n t é r ê t 
d u p a y s ses c o n n a i s s a n c e s e n s t a t i s t i q u e . D a n s u n r a p p o r t lu 
a u S é n a t , le 26 av r i l 1864, M. D u m a s , p a r l a n t d e l ' o r g a n i s a 
t i o n qu ' i l ava i t d o n n é e à l a ca isse des r e t r a i t e s p o u r la v ie i l 
l e s s e , fondée p e n d a n t s o n m i n i s t è r e , d i t q u ' i l ava i t con 
s u l t e les t r a v a u x e t qu ' i l s ' é ta i t a s s u r é le c o n c o u r s « d 'un h o 
n o r a b l e m e m b r e d e l ' A c a d é m i e d e s s c i ences , M. B i e n a y m é , 
d o n t l ' E u r o p e c o n n a î t la c o m p é t e n c e e n ces m a t i è r e s ». Les 
t a r i f s ca lcu lés p a r B i e n a y m é o n t p e r m i s d ' i n t r o d u i r e d a n s 
les o p é r a t i o n s de la ca isse de l a v ie i l lesse u n é q u i l i b r e p r e s 
q u e c o m p l e t . 
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Dive r s t r a v a u x de B i e n a y m é t é m o i g n e n t de s o n é r u d i t i o n 
p o u r le9 l a n g u e s v i v a n t e s e t m o r t e s . 

B i e n a y m é é t a i t c o r r e s p o n d a n t d e l ' A c a d é m i e d e s sc i ences 
de S a i n t - P é t e r s b o u r g e t de la C o m m i s s i o n c e n t r a l e de s t a t i s 
t i q u e de B e l g i q u e . E n F r a n c e , il a p p a r t e n a i t à p l u s i e u r s s o 
ciétés s a v a n t e s eL l i t t é r a i r e s . 

Félix Boudet. 

Ce qui c a r a c t é r i s a i t Fél ix B o u d e t , c ' é ta i t s o n d o u b l e d é v o u e 
m e n t à la sc ience et au b i e n . S a v ie e n t i è r e fut c o n s a c r é e à la 
cu l tu re de la c h i m i e e t a u d é v e l o p p e m e n t des fonda t ions u t i l e s 
à l ' h u m a n i t é . 

Né à P a r i s , le 22 m a i 1806, Fél ix B o u d e t se p l a ç a de b o n n e 
h e u r e à la t ê t e de l a p h a r m a c i e d u c a r r e f o u r de l a C r o i x - B o u g e , 
qu ' ava i t i l l u s t r é e Deyeux , e t q u e son p è r e ava i t l o n g t e m p s 
d i r igée . Les d e u x t h è s e s de Fél ix B o u d e t p o u r o b t e n i r le g r a d e 
de d o c t e u r ès sc iences e t de p h a r m a c i e n s o n t cé lèb res d a n s 
la sc ience . C 'es t d a n s la p r e m i è r e qu ' i l c o n s i g n a son é t u d e 
ch imique de l ' ac t ion de l ' ac ide a z o t i q u e , ou h y p o - a z o t i q u e , s u r 
les h u i l e s , ac t ion qu i s ' a c c o m p a g n e de la f o r m a t i o n d 'un c o r p s 
nouveau , Vélaïdine, ce q u i d o n n e le m o y e n de d i s t i n g u e r les 
m é l a n g e s d ' hu i l e d 'ol ive e t d ' hu i l e de g r a i n e s . P o u t e t , p h a r 
macien à Marse i l l e , a v a i t le p r e m i e r fait c o n n a î t r e ce t t e r é a c 
t i o n ; m a i s B o u d e t l ' é t u d i a d ' u n e m a n i è r e app ro fond ie , e t en lit 
la base de t o u t e u n e m é t h o d e p o u r l ' e x a m e n de la p u r e t é des 
hu i l es . 

Dans la s e c o n d e t h è s e Fé l ix B o u d e t é tud i e le s é r u m d u s a n g , 
et il s i g n a l e d a n s ce l i q u i d e l ' ex i s t ence de p l u s i e u r s s u b s t a n 
ces n o u v e l l e s . 

T o u t e n d i r i g e a n t son officine, Fél ix B o u d e t e n r i c h i s s a i t 
la p h a r m a c i e t h é o r i q u e et p r a t i q u e d e dif férents t r a v a u x ; de 
sor te q u ' à l ' é p o q u e où l 'École de p h a r m a c i e de P a r i s fut e n g l o 
bée d a n s l ' U n i v e r s i t é , Fé l ix B o u d e t fut i n s t i t u é p ro f e s seu r 
ag régé de c e t t e éco le , avec B u i g n e t , H e n r y , Gobley e t M. C h a -
tin. Il fut n o m m é , e n 1846, cheva l i e r d e la Lég ion d ' h o n n e u r . 

E n 1849, il céda sa p h a r m a c i e à u n a g r é g é de l 'école d e 
p h a r m a c i e , E d m o n d R o b i q u e t , m o n b o n et c h e r c a m a r a d e , 
qu 'une m o r t s o u d a i n e devai t e n l e v e r p e u d e t e m p s a p r è s . 

En 1852, il fut n o m m é m e m b r e du Conse i l d ' h y g i è n e , e t 
il fut appe l é , en 1856, à l 'Académie de m é d e c i n e , ce qu i r é a l i 
sait son v œ u le p l u s a r d e n t . 

L ' A N N É E S C I E N T I F I Q U E . X X I I — 32 
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Dès ce j o u r , il se c o n s a c r a a u n e sé r i e d e t r a v a u x m a r q u é s 
a u coin d e l ' u t i l i t é p r a t i q u e . 

P a r m i l e s p l u s i m p o r t a n t s de ces t r a v a u x , il fau t c i t e r les 
be l l es r e c h e r c h e s qu ' i l fit avec M. B o u t r o n , s u r les eaux po
tables. D a n s ce m é m o i r e B o u t r o n e t B o u d e t font c o n n a î t r e 
u n e m é t h o d e d ' a n a l y s e des eaux b a s é e s u r l ' emplo i d ' u n e s o l u 
t i o n a l coo l i que de s a v o n . C e t t e m é t h o d e ava i t é té déjà i nd i 
q u é e p a r l ' a n g l a i s C l a r k e , m a i s e l le d e v e n a i t e n t r e les m a i n s 
d e B o u d e t e t B o u t r o n u n m o y e n s u f f i s a m m e n t exac t p o u r la 
p r a t i q u e d e d o s e r la c h a u x , les oxydes t e r r e u x e t m ê m e 
l ' ac ide c a r b o n i q u e des e a u x p o t a b l e s . 

N o u s r a p p e l l e r o n s , p o u r d o n n e r u n e idée d e s se rv i ces r e n 
d u s p a r ce t t e m é t h o d e , q u i e s t c o n n u e s o u s le n o m d'hy-
drotimétrie, q u o c ' e s t g r â c e a el le q u e Bel g r a n d , a in s i que 
n o u s l ' avons di t p l u s h a u t , c ' e s t - à - d i r e d a n s l a No t i ce n é c r o 
l o g i q u e q u e n o u s a v o n s c o n s a c r é e à ce t é m i n e n t i n g é n i e u r , 
p u t suffire à l a t â c h e d ' a n a l y e r j o u r p a r j o u r les eaux du 
b a s s i n de P a r i s e t d e s b a s s i n s e n v i r o n n a n t s , e t d e c o m p a r e r , 
p e n d a n t d e s a n n é e s e n t i è r e s , ces e a u x e n t r e e l l e s . L ' h y d r o t i -
m é t r i e a d o n c é t é le g u i d e d a n s l e s r e c h e r c h e s c o n s i d é r a b l e s 
qui on t eu p o u r r é s u l t a t de d o t e r P a r i s de s a m a g n i f i q u e 
d i s t r i b u t i o n a c t u e l l e d ' eaux p o t a b l e s . 

B o u d e t e n t r a l u i - m ê m e d a n s l ' e x a m e n de l a q u e s t i o n des 
e a u x de P a r i s . E n 1855, il a d r e s s a i t a u p ré fe t d e pol ice un 
r a p p o r t t r è s i n t é r e s s a n t s u r ce su je t , à p r o p o s des t r a v a u x de 
MM. Mille e t B e l g r a n d , e t d e p u i s ce t t e é p o q u e il n e c e s s a de 
s ' occuper de l ' é t ude des e a u x p o t a b l e s . A p r è s a v o i r éc la i r é l 'ad
m i n i s t r a t i o n s u r le s y s t è m e artériel d e P a r i s , c o m m e M. Du
m a s a s p i r i t u e l l e m e n t appe lé l ' a m é n a g e m e n t e t la d i s t r i b u t i o n 
de l ' eau s a ine e t a é r é e d e s t i n é e à l ' a l i m e n t a t i o n de la vi l le , il 
s ' a t t a cha , so i t s e u l , so i t en c o m m u n avec M. G é r a r d i n , à en 
é t u d i e r le s y s t è m e veineux, c ' e s t - à - d i r e le l i q u i d e a l t é r é e t p r i 
v é d ' o x y g è n e , q u i , j e t é d a n s l a S e i n e à Cl ichy e t à S a i n t - D e n i s , 
c o n s t i t u e p o u r l e s r i v e r a i n s , m ê m e à de g r a n d e s d i s t a n c e s , un 
foyer p e r m a n e n t e t r e d o u t a b l e d ' infect ion et d ' i n s a l u b r i t é . 

O b é i s s a n t à l ' e sp r i t p h i l a n t h r o p i q u e qu i l ' a n i m a i t s a n s cesse , 
F é l i x B o u d e t se c o n s a c r a avec a r d e u r à l ' hyg i ène de l ' enfance . 
Il appe l a avec b e a u c o u p d ' é n e r g i e l ' a t t e n t i o n d e l 'Académie de 
m é d e c i n e s u r la q u e s t i o n de la m o r t a l i t é d e s e n f a n t s en n o u r 
r i c e , ce q u i a m e n a à l ' A c a d é m i e , d e 1856 à 1859, u n e d i s c u s 
s ion p le ine d ' i n t é r ê t s o u s t o u s l e s p o i n t s d e Vue, e t q u i se r a t 
t a c h a i t à l ' h y g i è n e de l ' en fance . B o u d e t é t ab l i t d a n s ce t t e 
d i s cus s ion q u e la F r a n c e e s t d a n s u n é t a t d ' in fé r io r i t é r e g r e t -
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tabla eu égard aux autres nations pour tout ce qui touche les 
soins à donner à l'enfance. C'est alors qu'emporté par une 
ardeur juvénile, due à sa conviction passionnée, il s'écria : La 
patrie est en danger ! 

L'assemblée tout entière se sentit profondément émue de 
cette parole. Une commission permanente fut nommée. Boudet 
en obtint chaque année la présidence ; et il n'est pas douteux 
que si dans les sphères administratives un progrès notable 
a été réalisé dans la question des soins à donner à l'enfance, 
il en revienne une grande part à cette commission. 

Thénard avait fondé la Société de secours des amis des 
sciences. Félix Boudet trouva là une belle occasion d'appli
quer son zèle passionné pour le bien. Il devint le secrétaire et 
l'actif représentant de cette société, qui depuis vingt ans a 
rendu tant de services pour l 'amélioration du sort des familles 
des savants pauvres. Si cette société est aujourd'hui si floris
sante, si elle peut répandre largement ses bienfaits, c'est à 
son secrétaire qu'elle le doit. 

Félix Boudet avait éprouvé, en 1876, une attaque d'apo
plexie, conséquence de ses fatigues multipliées. Sa passion 
pour l'étude et pour le bien n'en avait pas été ralentie, et l'on 
peut en citer une preuve touchante. Peu de jours avant sa 
mort, alors que sa parole et sa main étaient impuissantes à 
traduire toute sa pensée, la chaleur de son cœur subsistait 
tout entière ; car, pénétré des secours inattendus que les travaux 
de M. Pasteur peuvent apporter à l 'art de guérir , il remet
tait à M. Dumas, sous* le voile de l 'anonyme, une somme 
de six mille francs, pour l 'auteur de l'application la plus 
heureuse des nouvelles théories à la médecine et à la chi
rurgie. 

Félix Boudet est mort le 12 avril 1878. Peu d'hommes ont 
laissé sur la terre autant de bons exemples, et semé autant 
de bien. 

Leynierie. 

Un géologue d'un grand renom dans le midi de la F'rance, 
A. Leymerie, est mort à Toulouse, le 6 octobre 1878. 

No à Paris , le 23 janvier 1801, Leymerie s'adonna do bonne 
heure à l'étude des sciences. Il entra à l'École polytechnique ; 
mais, porté par un goût prononcé vers le professorat, il renonça 
aux carrières dont l'Ecole polytechnique lui ouvrait l 'entrée, 
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et il fit ses débuts à Paris dans l'enseignement, comme profes
seur libre. Après cinq années passées dans cette situation, il 
accepta le poste de professeur au collège de Troyes, où il en
seigna les mathématiques et la physique, en même temps qu'il 
était chargé des cours municipaux de géométrie et de méca
nique appliquées aux arts. 

Après six années de professorat au collège de Troyes, Ley-
merie fut appelé à la direction de la célèbre école Lamartinière 
de Lyon. Il conserva pendant quatre années la direction de 
cette école, qui fut loin de déchoir entre ses mains. Il contribua 
puissamment, au contraire, à la maintenir dans une situation 
prospère, et môme à accroître son renom. Dans un remarqua
ble mémoire, lu devant l'Académie des sciences de Lyon, sous 
forme de discours de réception à celte Académie, il exposa ses 
idées sur la meilleure direction à donner à l 'enseignement de 
l'école Lamartinière. 11 entrait, en môme temps, dans des 
considérations aussi justes qu'élevées sur l'enseignement gé
néral des sciences. 

L'enseignement supérieur réclamait les hautes aptitudes de 
Leymerie. Après avoir passé à Paris sa thèse de docteur ès 
sciences naturelles, ïl-fut chargé, en 1840, de la chaire de géo
logie et de minéralogio à la Faculté des sciences de Toulouse. 

Leymerie a professé la géologie et la minéralogie pendant 
trente-huit ans dans cette Faculté, en même temps qu'il en
treprenait d'importantes recherches dans le domaine de la 
géologie. 

Les Pyrénées ont été le sujet des travaux constants de 
Leymerie. Cette région était devenue son étude de prédilection. 
Nombre de découvertes furent le résultat de ses incessantes 
explorations et courses à travers les montagnes de la chaîne 
pyrénéenne. 

C'est ainsi que Leymerie put accomplir son œuvre capitale, 
la Carte géologique de la Haute-Garonne, à laquelle il a con
sacré vingt années de recherches. Pendant son séjour à Troyes, 
il avait publié la Statistique géologique et mineralogique du 
département de l'Aube. 

Si la géologie était la science favorite de Leymerie, la miné
ralogie ne fut point délaissée par lui. Il publia successivement 
son Traité de minéralogie, en deux volumes, et un Abrégé du 
même ouvrage, destiné à l 'enseignement élémentaire. 

La médaille d'or fut décernée à Leymerie dans une des 
réunions solennelles qui se tiennent à la Sorbonno, a Paris, 
et dans lesquelles des prix sont accordés aux sociétés savantes 
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provinciales dont les mémoires ont paru le plus remar
quables. 

En 1873, il fut élu membre correspondant de l'Académie 
des sciences de Paris, dans la section de minéralogie. 

Après tant d'efforts et de recherches, Leymerie aurait pu se 
reposer. Mais son activité d'esprit et de volonté réclamait 
un nouvel aliment. Après avoir donné la Carte géologique de 
la Haute-Garonne, il s'apprêtait à exécuter celle du déparle
ment de l'Aude, et il explorait dans ce but les montagnes des 
Corbières. Dans le cours d'une excursion au milieu de ces 
montagnes, il contracta un refroidissement, qui amena une 
fluxion de poitrine mortelle. 

Leymerie est donc, on peut le dire, mort au champ d'hon
neur, au champ d'honneur de la science, qui est aussi glorieux 
que celui des combats. 

Leymerie était plein de douceur et de modestie. C'était un 
des savants dont la province s'honorait le plus. Sa perte sera 
difficilement réparée à la Faculté des sciences de Toulouse, 
tant pour la célébrité du savant que pour les qualités du pro
fesseur. 

Le professeur Charles Anglada. 

Le 5 mars 1878, la Faculté de médecine de Montpellier a 
perdu l'un de ses meilleurs professeurs, Charles Anglada, qui 
enseignait avec éclat la pathologie médicale, conformément 
aux idées doctrinales de cette ancienne et célèbre école. 

Charles Anglada, né à Montpellier, le 28 octobre 1809 , était 
fils d'un savant, Joseph Anglada, doublement professeur, car 
il occupait à la Faculté de médecine la chaire de médecine 
légale, et à la Faculté des sciences la chaire de chimie. C'est 
à Joseph Anglada que l'on doit la connaissance du véritable 
état du soufre dans les eaux sulfureuses des Pyrénées, et dans 
les eaux sulfureuses en général. C'est lui qui reconnut que le 
soufre se trouve dans ces eaux, non à l'état d'acide sulfhydrique, 
mais bien de sulfure de sodium. 

On aurait pu croire que Charles Anglada, fils d'un chimiste, 
eût dirigé ses éludes vers la chimie ; mais la médecine, et 
surtout la philosophie médicale telle que l'ont édifiée à Mont
pellier Barthez et Lordat, attirait exclusivement ses médi
tations. La médecine fut de bonne heure son seul et puissant 
objectif. 
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E n 1 8 4 1 , C h a r l e s A n g l a d a fut n o m m é s o u s - b i b l i o t h é c a i r e 
de l a F a c u l t é d e m é d e c i n e de M o n t p e l l i e r . E n 1849, il a r r i v a i t , 
p a r le c o n c o u r s , à l ' a g r é g a t i o n , e t en 1853 il é t a i t appe lé p a r la 
F a c u l t é à la c h a i r e d e p a t h o l o g i e m é d i c a l e , qu ' i l a occupée j u s 
q u ' à sa m o r t . 

C h a r l e s A n g l a d a a é t é u n p r o f e s s e u r d e p r e m i e r o r d r e . Il 
r a p p e l a i t p a r sa m é t h o d e e t sa facilité d ' é locu t ion son m a î t r e 
L o r d a t . Il a excellé d a n s l ' e n s e i g n e m e n t , p a r c e q u ' i l a i m a i t 
l ' e n s e i g n e m e n t avec p a s s i o n . S e s é lèves é t a i en t de sa p a r t 
l ' ob je t d ' u n e so l l i c i tude i n c e s s a n t e . S a v ie é ta i t d r e s s é e , o r g a 
n i sée , à l e u r i n t e n t i o n exc lus ive . Il se fût r e p r o c h é d'en d é 
t o u r n e r q u e l q u e s i n s t a n t s d a n s u n e a u t r e d i r e c t i o n , d e s ' aban 
d o n n e r à u n t r a v a i l , à u n e p e n s é e qu i n ' a u r a i t p a s e u p o u r b u t 
l e u r s p r o g r è s , l e u r i n s t r u c t i o n . I l n ' a b a n d o n n a s a c h a i r e que 
v a i n c u p a r l a m a l a d i e , a p r è s d e s l u t t e s d é s e s p é r é e s . 

C h a r l e s A n g l a d a a e n r i c h i l a l i t t é r a t u r e m é d i c a l e d e d ive r ses 
p r o d u c t i o n s d ' u n e g r a n d e v a l e u r . On lu i do i t , o u t r e la pub l i ca 
t ion d u Traité de toxicologie générale de son p è r e , J o s e p h 
A n g l a d a , u n o u v r a g e r e m a r q u a b l e , s o n Traité de la contagion, 
en d e u x v o l u m e s , pub l i é s en 1853, e t u n Traité des maladies 
éteintes et des maladies nouvelles, p u b l i é en 1869. Ce s o n t là 
s e s d e u x œ u v r e s c a p i t a l e s . L ' i m p o r t a n c e d e s p r o b l è m e s qu 'e l les 
sou l èven t , la façon m a g i s t r a l e d o n t ces p r o b l è m e s y s o n t e n v i 
s a g é s e t r é s o l u s , suf f i ra ien t à s a u v e r de l ' oub l i le n o m de l eu r 
a u t e u r . 

N o u s p a s s o n s s o u s s i lence b e a u c o u p d ' œ u v r e s s e c o n d a i r e s , 
qu i p o u r t a n t t o u c h e n t a u x s u j e t s les p l u s difficiles e t l e s p lu s 
c o n t r o v e r s é s de la p a t h o l o g i e . 

T o u s ceux qu i o n t c o n n u le p r o f e s s e n r de M o n t p e l l i e r é t a i e n t 
f rappés d e s c h a r m e s do sa c o n v e r s a t i o n , d e s g r â c e s de son 
e s p r i t , d e la v ivac i t é , de l a s p o n t a n é i t é d e ses r é p a r t i e s , de la 
r i c h e s s e d e son é r u d i t i o n , de la v a r i é t é de ses s o u v e n i r s , de 
sa d r o i t u r e , de s a l o y a u t é , d o sa p r o b i t é s c r u p u l e u s e . 

Il ava i t é té n o m m é , en 1869, c h e v a l i e r de la L é g i o n d ' h o n 
n e u r , e t en 1870 le m i n i s t r e de l ' i n s t ruc t i on p u b l i q u e lui 
faisai t t r a n s m e t t r e les p a l m e s d'officier de l ' i n s t r u c t i o n p u 
b l i q u e . 

Le professeur Hirtz. 

Le d o c t e u r H i r t z , p r o f e s s e u r de c l i n ique m é d i c a l e à la F a 
cul té d e m é d e c i n e de N a n c y , anc ien p r o f e s s e u r de la F a c u l t é 
de S t r a s b o u r g , e s t m o r t le 27 j a n v i e r , à P a r i s , à l ' âge de 69 
a n s . 
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Le d o c t e u r H i r t z é t a i t u n d e s r e p r é s e n t a n t s les p l u s é m i -
n e n t s d e l 'école de S t r a s b o u r g . Il é t a i t u n m a î t r e d a n s l ' é t u d e 
des m a l a d i e s du c œ u r e t des p o u m o n s . C o n s t a m m e n t d é v o u é 
à u n e c l ien tè le n o m b r e u s e , il n ' a eu m a l h e u r e u s e m e n t q u e 
peu de t o m p s p o u r é c r i r e , e t les s e u l s t r a v a u x qu ' i l a i t l a i s sés 
son t des m o d è l e s de l i t t é r a t u r e sc ient i f ique 

L ' e n s e i g n e m e n t du p r o f e s s e u r H i r t z a v a i t j e t é u n g r a n d 
éclat a S t r a s b o u r g . L o r s q u e ce t t e vil le n o u s fut en levée p a r 
les m a l h e u r s de la p a t r i e , la F a c u l t é d e m é d e c i n e fut t r a n s p o r t é e 
à N a n c y . H i r t z s'y r e n d i t , m a i s il n e fit q u e d e r a r e s a p p a r i 
t i o n s d a n s la n o u v e l l e F a c u l t é . Il s ' é ta i t à peu p r è s fixé à P a r i s , 
et é t a i t s u p p l é é a N a n c y p a r M. B e r n h e i m . 

L a c l i n ique d e Hi r t z é t a i t c é l è b r e , m ê m e e n A l l e m a g n e . S a 
b r i l l a n t e e t l a b o r i e u s e c a r r i è r e s ' é ta i t p a s s é e p r e s q u e t o u t 
en t i è re à S t r a s b o u r g . E s p r i t fin e t c h a r m a n t , access ib le e t 
famil ier p o u r les é l èves , m é d e c i n p l e i n de t a c t , H i r t z é t a i t , 
on p e u t le d i r e , u n p r o f e s s e u r de c l in ique et u n m é d e c i n a c 
compl i . S e s t r a v a u x s u r le diagnostic de la phthisie pulmo
naire, s u r le diagnostic de la pleurésie (1836 et 1837) c o n s t i 
t u a i e n t d e ' r é e l s p r o g r è s a u t e m p s où ils f u r e n t p u b l i é s . Les 
m é m o i r e s de t h é r a p e u t i q u e qu ' i l a fait p a r a î t r e d e p u i s s u r 
l'aconit, s u r la digitale, s u r le véralrum viride, e t c . , les 
n o m b r e u x t r a v a u x et les t h è s e s qu ' i l a i n s p i r é e s à se s é lèves , 
ses r e c h e r c h e s , p l u s r é c e n t e s , s u r la f ièvre é t u d i é e au p o i n t d e 
vue d e la t e m p é r a t u r e e t des p r o d u i t s de dèsass i rn i l a t ion 
e m p o r t é s avec l e s u r i n e s , f o r m e n t u n b a g a g e sc ien t i f ique des 
p lus s é r i eux . 

S ' é t a n t fixé à P a r i s , il a v a i t p o s é s a c a n d i d a t u r e à l ' A c a d é 
mie de m é d e c i n e ^ q u i a u r a i t é t é h e u r e u s e d e s ' ad jo ind re u n 
s avan t d e ce t t e v a l e u r . S o n c a r a c t è r e affable e t b i enve i l l an t , 
sa m o d e s t i e , lu i a v a i e n t a t t i r é l ' e s t i m e et la conf iance d 'un g r a n d 
n o m b r e d e ses c o n f r è r e s , e t il p r e n a i t u n r a n g é levé p a r m i 
les m é d e c i n s c o n s u l t a n t s d e P a r i s , l o r s q u ' u n e affection d u l a 
rynx v in t l ' a r r ê t e r . 

D ' ap rè s d e s j u g e s c o m p é t e n t s , . H i r t z ava i t u n d i a g n o s t i c 
sur e t p r éc i s , u n e t h é r a p e u t i q u e r i che et v a r i é e . Bien q u e son 
col lègue S to l t z fût en pos se s s ion d ' u n e b r i l l a n t e e t f r u c t u e u s e 
clientèle à S t r a s b o u r g , H i r t z n ' a v a i t p a s h é s i t é , q u a n d v in t 
l ' année fa ta le , d a n s sa r é s o l u t i o n d ' a d o p t i o n p o u r la France.e 
Il t r o u v a a P a r i s u n accue i l s y m p a t h i q u e , a u q u e l il fut s e n s i 
b l e ; m a i s rien n ' a v a i t pu le c o n s o l e r d e n ' a v o i r pu c o n t i n u e r 
un e n s e i g n e m e n t q u i é t a i t sa p a s s i o n e t sa v ie . 
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Lo professeur Rameaux. 

La Faculté de médecine de Nancy a perdu, le 8 mai 1878, 
un de ses maîtres les plus distingués et les plus estimés, 
Rameaux, professeur de physique médicale, ancien professeur 

' de la Faculté de Strasbourg. Ses travaux sur l'air comprimé 
ont sauvé la vie à de nombreux ouvriers, lors de la construc
tion du pont de Kefil sur le Rhin. 

Tous les anciens élèves de Strasbourg se rappellent l'ensei
gnement original de ce maître dévoué, qui a consacré tous ses 
instants à l'instruction de ses élèves et à la prospérité de la 
Faculté, tant à Strasbourg qu'à Nancy. 

Henri Gintrac. 

L'inauguration, faite au mois de novembre 1878, de la nou
velle Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux eut 
lieu sous la présidence de M. Chauffard, inspecteur général 
des Facultés de médecine. Le doyen, M. Henri Gintrac, était 
empêché, par les atteintes d'une maladie qui devait l 'em
porter bientôt, de présider cette assemblée solennelle. 

Henri Gintrac était le fils du docteur Elie Gintrac, ancien 
professeur de l'Ecole secondaire de médecine do Bordeaux, 
dont nous avons enregistré la mort l 'année dernière, dans la 
Nécrologie de ce recueil. 

Henri Gintrac commença ses études sous les yeux de 
son père, alors directeur de l'Ecole de médecine de Bordeaux. 
Il les continua h Paris , où il obtint les conseils et l'amitié de 
Chomel. Il revint ensuite à Bordeaux, où il ne tarda pus à 
acquérir une des plus hautes situations médicales de la ville. 
Quand son père, épuisé par une longue carrière de travail et 
de dévouement, abandonna la chaire de clinique interne, qu'il 
occupait depuis de longues années, Henri Gintrac fut appelé 
à. lui succéder. Un pareil héritage était lourd à porter, car 
Elie Gintrac avait donné beaucoup d'éclat à son enseigne
ment. Mais Henri Gintrac avait des connaissances cliniques 
profondes et étendues, son jugement était droit, son diagnos
tic sûr et précis. Il égala son premier maître, et acquit bien 
vite une grande autorité. Ses leçons, toujours très-suivies, 
étaient pleines de charme et de savoir. 
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On doit à H e n r i G i n t r a c l a p u b l i c a t i o n d 'un g r a n d n o m b r e 
de m é m o i r e s de m é d e c i n e p r a t i q u e d a n s l es r ecue i l s s c i e n t i 
fiques de P a r i s e t de B o r d e a u x . H e n r i G i n t r a c a p r i s en o u t r e 
une p a r t ac t ive de c o l l a b o r a t i o n à la r é d a c t i o n d u Cours théo
rique et clinique de pathologie interne et de thérapeutie mé
dicale (9 vo l . in -8° , P a r i s , chez G e r m e r - B a i l l è r e , 1858-1869) , 
publ iés p a r son p è r e , e t écr i t p l u s i e u r s a r t i c l e s d a n s le Nou
veau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. 

H e n r i G i n t r a c p r i t u n e g r a n d e p a r t à la c r é a t i o n e t à l ' o r g a 
nisat ion d e l a n o u v e l l e F a c u l t é de m é d e c i n e e t de p h a r m a c i e 
de B o r d e a u x . S o n ac t iv i t é , son c a r a c t è r e conc i l i an t , p e r m i r e n t 
de r é s o u d r e s a n s conflit u n e foule d e dif i icultés q u e sou leva i t 
la c r é a t i o n de l a n o u v e l l e F a c u l t é . Auss i é ta i t - i l t o u t n a t u r e l 
lement d é s i g n é p o u r occupe r les fonct ions d e d o y e n . 

On p o u v a i t e s p é r e r qu ' i l exe rce ra i t l o n g t e m p s ces i m p o r 
tan tes fonctions-, m a i s la d e s t i n é e e n décida a u t r e m e n t . Dé jà 
m o r t e l l e m e n t f rappé a u m o m e n t de l ' i n a u g u r a t i o n de la F a 
culté, il s u c c o m b a q u e l q u e s j o u r s a p r è s . 

La vil le de B o r d e a u x a r e s s e n t i u n coup c r u e l à l ' a n n o n c e 
de la m o r t d ' H e n r i G i n t r a c . La F a c u l t é de m é d e c i n e s ' e s t a s s o 
ciée à ces r e g r e t s , e t , p o u r p e r p é t u e r l a m é m o i r e d e ceux qu i 
ont p r é p a r é s a f o n d a t i o n e t p r é s i d é à son o r g a n i s a t i o n , elle a 
décidé de d o n n e r à s o n m u s é e a n a t o m o - p a t h o l o g i q n e le n o m 
de Musée Gintrac. E n o u t r e , e t c o m m e u n j u s t e t é m o i g n a g e 
donné a u x d e u x h o m m e s de b ien qui o n t r e n d u d e v é r i t a b l e s 
services à l ' e n s e i g n e m e n t d a n s la cité d e B o r d e a u x , l e s p r o 
fesseurs d e la n o u v e l l e F a c u l t é on t c o m m a n d é à l e u r s f rais 
un b u s t e en m a r b r e d 'É l i e G i n t r a c , p r e m i e r d o y e n h o n o 
ra i re , e t u n p o r t r a i t d ' H e n r i G i n t r a c , p r e m i e r d o y e n t i t u l a i r e . 
Ces deux i m a g e s s e r o n t p l a c é e s d a n s la sal le du conse i l de la 
l 'acui té . 

Le docteur Bazin. 

Le d o c t e u r Baz in , u n e des p l u s g r a n d e s a u t o r i t é s de n o s 
jours en fait de m a l a d i e s c u t a n é e s , es t m o r t à P a r i s , le 15 
décembre 1878. 

Né le 20 févr ier 1807, Bazin a fondé sa r é p u t a t i o n e t p a r 
couru t o u t e sa c a r r i è r e méd ica l e à l ' hôp i ta l S a i n t - L o u i s , où il 
e n t r a c o m m e m é d e c i n en 18^7 . I l é t a i t é l ève d 'A l ibe r t e t c o n 
t inua les t r a d i t i o n s d e ce m a î t r e à l ' hôp i t a l S a i n t - L o u i s . Ses 
leçons c l i n i q u e s , ses p u b l i c a t i o n s , ses p o l é m i q u e s , l ' ava i en t 
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placé au premier rang des dermatologistes. Il a passé en re
vue, dans sa longue car r iè re de praticien et de clinicien, 
toutes les affections de nos téguments, et laissé dans le traite
ment et la nature de ces affections beaucoup d'idées nouvelles, 
qu'il serait difficile de développer ici. 

Indépendant par nature , Bazin n'appartenait ni à l'Acadé
mie, ni à la Faculté de médecine. 

Le docteur Foville. 

Le 22 juillet 1878, le 'docteur Foville, ancien médecin en 
chef de la maison de Ghafenton et de l'asile de Saint-Yon, à 
Rouen, est mort a Toulouse, dans un âge avancé. Ses nom
breux travaux sur l'anatomie. du cerveau et sur les maladies 
mentales ont compté pour beaucoup dans les progrès de la 
science contemporaine. 

Dès les premières années de sa carrière, pendant son intornat 
à la Salpêtrière, où il avait eu pour chefs de service Pariset, 
Rostan, Ferres et Esquirol, Foville avait déjà fait des travaux 
importants sur la structure et les fonctions du système nerveux, 
notamment sur les localisations cérébrales. 

Nommé, en 1825, à4a recommandation4'EsquiroI, médecin 
en chef de l'asile de Saint-Yon, que le département de la 
Seine-Inférieure venait dè créer à Rouen, il -plaça bientôt cet 
établissement au premier rang des asiles -consacrés au traile-
tement des aliénés, et il en fonda, en même temps, la réputa
tion scientifique par des publications d'une haute valeur, entre 
autres par ses articlos sur le cerveau et les maladies mentales 
insérés dans le Dictionnaire de médecine et de chirurgie pra
tiques. 

En 1833 , sa santé étant gravement altérée par des excès de 
travail, il dut se résigner à quitter Saint-Yon, et à voyager 
pendant quelques années. Attaché, comme médecin, au prince 
de Joinville, il fit partie d'une excursion scientifique en Afrique 
et en Amérique. A son retour à Paris, il reprit s e s études sur 
le cerveau. 

En 1 8 i 0 , à la mort d'Esquirol, il fut nommé médecin en 
chef de l'hospice de Charenton. 

Révoqué, à la révolution de 1848, Foville se consacra, pen
dant vingt ans, aux soins de sa clientèle. Il est allé terminer 
sa vie à Toulouse, comme médecin consultant d'une maison 
de santé. 
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Fovi l le a un n o m c las s ique d a n s Ja m é d e c i n e des m a l a d i e s 
m e n t a l e s . L ' u n d e ses fils, le d o c t e u r Achi l le Fov i l l e , e s t a c 
t u e l l e m e n t m é d e c i n en chef d e l 'as i le d e Q u a t r e - M a r e s , à 
R o u e n . 

Le docteur Voillemier. 

Voi l l emie r , c h i r u r g i e n des h ô p i t a u x , en r e t r a i t e depu i s t rois , 
ou q u a t r e a n s , a g r é g é l i b r e d e la F a c u l t é de m é d e c i n e , m e m 
bre d e l 'Académie de m é d e c i n e ( sec t ion d e m é d e c i n e o p é 
r a t o i r e ) , c o m m a n d e u r de l a L é g i o n d ' h o n n e u r , a s u c c o m b é , 
le 16 févr ier 1878, a u x su i t e s d ' u n e a t t a q u e d 'apoplexie q u i l ' a
vait f rappé q u e l q u e s j o u r s a u p a r a v a n t . 

Vo i l l emie r fut r e ç u d o c t e u r en 1842 ; m a i s dé jà , p e n d a n t 
son i n t e r n a t , i l ava i t pub l i é u n m é m o i r e s u r une épidémie de 
fièvre puerpérale, qu i ava i t appe lé s u r lu i l ' a t t e n t i o n . S e s m é 
m o i r e s s u r les luxations du poignet e t s u r les fractures de 
Vextrémité inférieure du radius o n t eu b e a u c o u p de r e t e n t i s 
s e m e n t p a r m i les c h i r u r g i e n s . Il a é g a l e m e n t pub l i é u n o u 
vrage e s t imé s u r les m a l a d i e s des vo ie s u r i n a i r e s . 

En 1844, il c o n c o u r u t à la F a c u l t é de m é d e c i n e p o u r l ' a g r é 
ga t ion en c h i r u r g i e , e t il fut n o m m é . B i e n t ô t a p r è s , le c o n 
cours p o u r le B u r e a u c e n t r a l lu i o u v r i t la p o r t e des h ô p i 
taux , qu ' i l p a r c o u r u t s u c c e s s i v e m e n t , e t il finit p a r a r r i v e r a u 
poste d e c h i r u r g i e n de l ' H o t e l - D i e u . 11 p r i t sa r e t r a i t e e n 1872. 

Voi l lemier a v a i t c o n q u i s u n e bel le pos i t i on d e p r a t i c i e n , e t 
il la deva i t a u t a n t à se s t a l e n t s s é r i e u x e t a p p r é c i é s d e ses 
conf rè res q u ' à son c a r a c t è r e a i m a b l e e t à se s m a n i è r e s d is^ 
t.inguéesi. 

Les affections d e s vo ie s u r i n a i r e s é t a i e n t s o n p r i n c i p a l su je t 
d ' é t udes . Il é t a i t t r è s - i n s t r u i t d a n s t o u t ce q u i t o u c h a i t ce 
g e n r e d'affections p a t h o l o g i q u e s . A d r o i t d e s e s m a i n s , t r è s h a 
bile o p é r a t e u r , il é t a i t , en o u t r e , p a r f a i t e m e n t d o u é au p o i n t 
de vue d e l ' e s p r i t . Il é t a i t m o r d a n t j u s q u ' a u s a n g q u a n d il 
s ' ag issa i t des h o m m e s de sa p ro fes s ion q u i s o n t s u r la l i m i t e 
du c h a r l a t a n i s m e . 

Il ava i t au t r e fo i s l ' h a b i t u d e d e faire v is i te , eu t e n u e t r è s s im
ple , aux GhaMatans en r e n o m , afin d e se r e n d r e c o m p t e p a r 
l u i - m ê m e d e l e u r s p r o c é d é s . U n j o u r , s i m u l a n t u n e m a l a d i e 
don t il n ' a v a i t p a s l e m o i n d r e v e s t i g e , i l va v o i r u n da ces 
g u é r i s s e u r s , r é p u t é t r è s h a b i l e . Ce lu i - c i l ' e x a m i n e avec so in , e t 
r e c o n n a î t qu ' i l n ' y a p l u s t r a c e d'affection à l'extérieur, m a i s 
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que pourtant l'état des parties internes lui annonce qu'il y a 
menace d'accidents prochains. Et il remet au docteur Voille-
mier un flacon, dont le coût est de trente francs. Le docteur 
Voillemier trouve que c'est payer un peu Cher sa curiosité 
scientifique, et objecte qu'il n'est pas en situation de faire ce 
sacrifice. Un débat a lieu entre le chirurgien et le charlatan, 
débat à ta suite duquel le flacon reste entre les mains du chi
rurgien pour le prix de vingt francs. Le docteur Voillemier, 
fi peine rentré chez lui, fit l'analyse du liquide contenu dans 
le flacon, et il trouva 1 gr. 50 de nitrate d'argent pour 100 
grammes d'eau distillée, solution très capable, ajoufe-t-il, de 
causer une maladie, an lieu d'en être le remède. 

Le docteur Félix Roubaud. 

Médecin et journaliste, rédacteur de la France médicale et 
fondateur de l'Annuaire médical, Félix Roubaud était essen
tiellement écrivain. Ses ouvrages portent tous un véritable 
cachet littéraire, et ce ne fut que par une fâcheuse dérogation 
à ses qualités natives qu'il se laissa égarer dans le poste de 
médecin d'eaux minérales. 

Avant de fonder, avec Simonet, la France médicale, Félix 
Roubaud avait collaboré à plusieurs journaux. Le journalisme 
était sa vocation, son aptitude, son talent, qu'il eut le tort 
de négliger ou do méconnaître peut-être, ce qui le poussa à 
ambitionner d'autres situations pour lesquelles il était moins 
préparé. \ 

Né à Grasse, le 8 octobre 1820, fils et petit-fils de médecins, 
Roubaud suivit naturellement l'honorable carrière où l'avaient 
précédé deux des siens. 11 fut reçu docteur à Par is , en 
à l'âge de vingt-quatre ans. 

Roubaud ne se borna pas à être un médecin actif et mili
t an t ; il devint, sans peut-être le vouloir lui-même, mais en
traîné par la force des choses, un médecin homme de lettres. 

Il écrivait nettement, clairement, agréablement même, sans 
recherche ni apprêt. Nous citerons en première ligne ses 
ouvrages spéciaux sur la médecifie, tels que son Mémoire sur 
les hôpitaux, son Traité sur la stérilité en deux volumes in-8 ; 
les Cures de petit-lait en Suisse, en Allemagne, dans le Tyrol 
et la Styrie, deux ou trois volumes sur les eaux minérales de 
France en général, et en particulier sur les eaux de Pougues, 
dont il fut nommé inspecteur en 1859. 

Son petit volume intitulé Théophraste Henaudot est écrit 
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avec grâce, esprit et vivacité. II appartenait, en effet, a un 
médecin qui fut journaliste lui-même de juger sérieusement 
et en connaissance de cause le médecin, célèbre pendant les 
règnes de Louis XIII et de Louis XIV, qui fut le père du jour
nalisme français. 

Félix Roubaud était un homme droit et éclairé, qui avait su 
garder, malgré ses soixante ans, toute sa jeunesse et toute 
sa verdeur. Peu de mois avant sa mort , dans un banquet de 
la presse scientifique, il nous charmait p a r l a vivacité de son 
esprit et la franche gaîté qu'il déployait volontiers lorsqu'il 
se sentait au milieu de collègues et d'amis. 

11 était bienveillant et indulgent, ne courant pas après rèpi-
gramme, en émoussant au contraire la pointe, quand elle 
venait sous sa plume ou sur ses lèvres. 

Le docteur Alfred Donné. 

Lorsque, nouveau docteur, fraîchement débarqué de ma 
Faculté de Montpellier, je commençais, en 1844, à me perfec
tionner à Paris dans l'étude de là physiologie et de la chimie, 
je suivais avec beaucoup d'assiduité le cours de microscopie 
et d'anatomie que faisait à l'École pratique le docteur Alfred 
Donné, alors passionnément voué a l'étude du microscope 
appliqué aux liquides et solides du corps humain. J e me liai 
vite avec ce savant aimable, à l'esprit fin et distingué, qui, 
en mémo temps qu'il poursuivait ses recherches anatomiques, 
rédigeait le feuilleton scientifique du Journal des Débats. II 
avait pour aide et collaborateur dans ses recherches Léon 
Foucault, qui devait bientôt singulièremerft dépasser son maî
tre et son ami. 

En effet, la carrière du docteur Donné, qui s'annonçait 
brillante, ne répondit pas aux promesses du début. Bien que 
gendre de M. de Sacy, rédacteur en chef du Journal des Débats, 
Donné ne réussit pas à obtenir à Paris de position qu'il jugeât 
à la hauteur de son mérite, et il se résigna à accepter le poste 
de recteur- de l'Académie de Strasbourg. Il passa de là à 
l'Académie de Montpellier, où se sont écoulées les plus belles 
années de sa vie. 

A l'époque de la guerre franco-allemande, Donné fut à demi 
révoqué de son poste de recteur de l'Académie de Montpel
lier par le gouvernement de la défense nationale. Et pourtant, 
par un deuil funeste, il avait cruellement payé sa dette à son 
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pays : son fils unique avait été tué pendant la guerre. Il fut 
promptement rétabli dans son poste, et il ne prit sa retraite 
qu'en 1 8 7 6 , avec le ti tre d'inspecteur général honoraire de 
l'Université. 

Le docteur Alfred Donné est mort à Paris, le 9 mars 1878, 
a pou près oublié de notre génération médicale et scientifique. 

On ne peut contester au docteur Donné d'avoir été, avec le 
docteur Mandl, le propagateur, en France, des études micros
copiques appliquées à l'économie animale, genre d'investi
gations aujourd'hui si en honneur. On lui doit le lacloscope, 
instrument qui permet de reconnaître à la simple vue le degré 
de richesse butyreuse du lait. 

Alfred Donné a publié plusieurs ouvrages. Son Cours de 
microsr.opie est la rédaction dos leçons que nous avons suivies 
pendant deux ans à l'Ecole pratique. Ses Conseils aux mères 
sur l'allaitement, ses Leçons d'hygiène, sont de très-estima
bles productions. 

Eamy. 

Chimiste industriel d'un grand mérite, gendre de M. Kuhl-
mann, de Lille, Claude Lamy est mort à Lille, laissant un 
vide qui sera difficilement rempli dans l'industrie chimique. 

Né dans une commune du Jura , le 1 5 juillet 1 8 2 0 , Claude 
Lamy était entré, en 1 8 4 2 , à l'Ecole normale, où il devint le 
condisciple de MM. Pasteur et Lissajous. Il se dirigea, comme 
eux, vers les sciences physiques. Il sortit, en 1 8 4 5 , de l'École 
normale, après avoir subi avec succès les épreuves difficiles du 
concours de l'agrégation des lycées. On l'envoya alors professer 
la physique et la chimie à Limoges, puis à Lille, où s'est 
écoulée une grande partie de sa vie. 

Son enseignement dans ce dernier lycée, clair et substantiel 
à la fois, ayant été bientôt apprécié au dehors, il fut nommé 
professeur de l 'un de ces cours municipaux restés célèbres 
à Lille. Ces cours forment en effet une sorte de Faculté 
industrielle, qui avait été fondée en 1 8 2 3 , et illustrée par 
l 'enseignement de trois savants de cette grande ville, corres
pondants tous trois de l'Académie des sciences : M. Kuhl-
mann, le physicien Delezenne et le botaniste Lestiboudois. 

Ces occupations multiples n'éteignaient pas chez Lamy 
le désir de la recherche scientifique. En 1851 , la Faculté des 
sciences de Paris recevait de lui deux thèses de doctorat sur 
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les importants phénomènes de la sursaturation et sur une belle 
substance organique qu'il ayait retirée des végétaux inférieurs. 
Aussi, lorsque, en 1854, une Faculté des sciences vint rem
placer les cours municipaux de Lille, Lamy fut-il choisi 
comme premier titulaire de la chaire do physique. Peu de 
temps auparavant, il entrait dans la famille de M. Kuhlmann, 
qui avait su apprécier à leur valeur les qualités sérieuses de 
son cœur et de son esprit. 

Ce mariage imposait à Lamy le devoir de diriger ses études 
vers les applications industrielles. 

Tous les chimistes savent que c'est à Lamy que l'on doit la 
découverte d'un métal nouveau, le thallium, déjà entrevu en 
1861 par Crookes dans les dépôts de sélénium du Hartz. Lamy, 
par un travail des plus remarquables, établit que le thallium 
est un métal que sa densité considérable et ses autres pro
priétés physiques rapprochent du plomb, tandis que ses pro
priétés chimiques le placent à côté des métaux alcalins. 

Le grand travail sur le thallium et sur ses nombreux com
posés a occupé Lamy pendant plusieurs années- C'est une 
ceuvre achevée, qui se range, par l'exactitude et l'abondance 
des détails, à côté des plus belles monographies chimiques 
que l'on ait jamais écrites sur les corps simples. 

La monographie du thallium avait placé Lamy très haut 
dans l'estime des chimistes. En 1865, le Conseil de.l 'École 
centrale des arts et manufactures l'appelait à la chaire de 
chimie industrielle de cette école, qu'il a occupée avec un 
succès toujours croissant jusqu'en 1878, époque a laquelle il 
ressentit les graves atteintes du mal qui l'a emporté. 

Huzard fils. 

Malgré son nom. de Huzard fils, l'ancien trésorier de la 
Société d'encouragement et de la Société d'agriculture était un 
vieillard de quatre-vingt-cinq ans. On lui conservait ce nom 
en souvenir de son père, qui fut un des vétérinaires les plus 
connus du temps des guerres du premier Empire, et auquel 
il avait succédé dans diverses fontions. 

Huzard fils appartenait à toutes les Sociétés d'agriculture 
et d'art vétérinaire. Il était, en outre, membre de l'Académie 
de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène et de salubrité, 
du Conseil d'administration de la Société d'encouragement, et 
officier de la Légion d'honneur. 
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Il ava i t fait, p e n d a n t sa j e u n e s s e , p l u s i e u r s t r a v a u x c o n c e r 
n a n t l ' é lève d u cheva l e t l ' a g r i c u l t u r e ; m a i s s o n p r i n c i p a l 
m é r i t e c 'é ta i t la t e n u e des fonds e t d e s l i v r e s d e la Société 
d'agriculture, d o n t il fut t r é s o r i e r d e p u i s 1836 j u s q u ' e n 1877. 

La Société d'agriculture s ' e s t p l u , t r o i s fois , à d o n n e r à 
H u z a r d fils des t é m o i g n a g e s de l ' e s t i m e t o u t e p a r t i c u l i è r e qu ' i l 
lu i i n s p i r a i t . Ce fut d ' a b o r d q u a n d M. C h e v r e u l , p r é s i d e n t de 
ce t t e soc ié té , lu i r e m i t , d a n s u n e séance p u b l i q u e so l enne l l e , la 
m é d a i l l e c o m i n é m o r a t i v e de s a c i n q u a n t a i n e a c a d é m i q u e . Ce 
fut e n c o r e q u a n d la m ê m e soc i é t é v o u l u t se r é u n i r a u t o u r de 
l u i , d a n s un b a n q u e t q u i lu i fut offert p o u r lu i m o n t r e r qu ' i l 
ava i t d a n s ce t t e m ê m e soc ié té c o m m e u n e fami l le . Ce fut enfin 
q u a n d il c r u t , à c a u s e de son g r a n d â g e , d e v o i r a b a n d o n n e r 
se s fonc t ions d e t r é s o r i e r p e r p é t u e l , a p r è s q u a r a n t e a n s de 
g e s t i o n , e t qu ' i l r e ç u t l es u n a n i m e s e t c h a l e u r e u x a p p l a u d i s 
s e m e n t s des m e m b r e s d e la Soc i é t é , a p r è s l es é loges q u e lui 
d o n n a i t l a c o m m i s s i o n des fonds , en r e n d a n t c o m p t e de l 'é ta t 
p r o s p è r e où il l a i s s a i t nos f inances , o La Soc ié té c e n t r a l e d ' a g r i 
c u l t u r e m ' a c o m b l é , d i sa i t - i l à M. J . B a r r a i , s e c r é t a i r e de la 
Soc ié t é c e n t r a l e d ' a g r i c u l t u r e , d a n s l a s u p r ê m e v i s i t e q u e ce 
d e r n i e r lu i fa isa i t , a u j i o m d e la Soc ié té ; j e m ' en vais de 
ce t t e v ie , c o n t e n t d e l 'affection q u e j ' a i r ecue i l l i e . » 

Fordos. 

F o r d o s , c h i m i s t e et p h a r m a c i e n d e s h ô p i t a u x , es t m o r t à 
P a r i s , d a n s les d e r n i e r s j o u r s de j u i n 1878. 

V i c e - p r é s i d e n t de la Société chimique, de P a r i s , F o r d o s a 
r e n d u d ' i m p o r t a n t s se rv ices à l a p h o t o g r a p h i e . Il fut , avec 
Gélis , l ' i n v e n t e u r d ' u n p r o d u i t c o n n u s o u s le n o m d e sel 
d'or de Fordos et Gélis (hyposul f i l te doub le d ' o r e t de s o d i u m ) , 
q u i fut e m p l o y é p o n d a n t l o n g t e m p s p o u r la d o r u r e d e s p la 
q u e s d a g u e r r i e n n e s , e t q u i s e r t é g a l e m e n t p o u r le v i r a g e des 
é p r e u v e s s u r p a p i e r . On lui do i t auss i d e s o b s e r v a t i o n s t r è s 
i n t é r e s s a n t e s s u r l ' a v a n t a g e q u e p r é s e n t e l a s u b s t i t u t i o n du 
c h l o r u r e d 'o r d o u b l e a u c h l o r u r e d 'o r a c i d e . 

Ferdinand Hoefer. 

U n s a v a n t , A l l e m a n d d ' o r i g i n e , m a i s d e v e n u F r a n ç a i s de 
b o n n e h e u r e , le d o c t e u r F e r d i n a n d Hoefe r , e s t m o r t , en 1878, à 
B r u n o y (Se ine -e t -Oise ) qu ' i l h a b i t a i t d e p u i s l o n g u e s a n n é e s . 
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Le docteur Ferdinand Hoefer était né en 1811 à Dœchitz, 
dans la Thuringe. 11 vint à Paris, y fut reçu docteur en 1840, 
et y publia de nombreux travaux. Il fut pendant plusieurs 
années secrétaire de Cousin. 

Il avait débuté par des publications de médecine pure. Son 
mémoire sur les effets thérapeutiques du platine avait attiré 
sur lui l 'attention. Cependant il se consacra bientôt, d'une 
manière exclusive, aux travaux d'érudition. 

La Biographie générale publiée chez Firmin Didot fut exé
cutée sous la direction de Ferdinand Hoefer. Cette entreprise 
achevée, il accepta le travail qui lui fut proposé, à la librairie 
Hachette, de rédiger, dans la collection des volumes historiques 
exécutés sous la direction de M. V. Duruy, l'histoire de diver
ses sciences. En quelques années, il publia ['Histoire de la 
Physique et de la Chimie, — l'Histoire de la Botanique, — 
l'Histoire de la Zoologie, — l'Histoire de l'Astronomie. 

Au moment de sa mort , il s'occupait d'achever la traduction 
des œuvres de Keppler. 

Ferdinand Hoefer était très versé dans la connaissance des 
langues anciennes et modernes, et son érudition était considé
rable. Mais il avait, comme écrivain, le défaut de son origine, 
à savoir, la confusion et la sécheresse. Il écrivait en allemand, 
tout en rédigeant ses livres en français. 

Malaguti. 

F. M. Malaguti, correspondant de l 'Institut, chimiste d'un 
grand mérite, doyen et professeur de chimie à la Faculté des 
sciences de Rennes, est mort dans cette ville, le 26 avril 1878, 
Si l'âge de 76 ans. 

M. Dumas a publié dans les Comptes rendus de V'Académie 
des sciences la notice suivante, qui suffit à faire bien con
naître le savant chimiste, Italien d'origine, Français par le 
cœur et par les services qu'il a rendus, dans notre pays, à la 
3cience et h l 'industrie. 

« M. Malaguti, dit M. Dumas, né à Bologne en 1802, venu 
en France à la suite des événements de 1831, était devenu 
Français par sa naturalisation, par ses sentiments et par son 
mariage. II avait su se concilier les plus fermes et les plus 
nombreuses affections, autant par ses rares talents que par 
la dignité de sa vie et la sûreté de son commerce. 

« Admis avec Pelouzé dans le laboratoire particulier de 
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G a y - L u s s a c , il n e t a r d a p o i n t à s e Caire c o n n a î t r e p a r d e s t r a v a u x 
p e r s o n n e l s , q u i lu i m é r i t è r e n t t o u t e la conf iance d e M. Alex. 
B r o n g n i a r t . P l a c é en lHiO c o m m e c h i m i s t e à la m a n u f a c 
t u r e de S è v r e s , il c o n t r i b u a t r è s - a c t i v e m e n t a l ' é t a b l i s s e m e n t 
de l a m é t h o d e p réc i se qu i e n d i r i g e les o p é r a t i o n s . P l u s t a r d , 
e n 1850, n o m m é p r o f e s s e u r de c h i m i e à l a F a c u l t é d e s S c i e n 
ces d e R e n n e s , p u i s doyen d e ce t t e F a c u l t é e t r e c t e u r de ce t te 
A c a d é m i e , il r e m p l i t ces d i v e r s e s fonc t ions avec l a m ê m e au 
t o r i t é . 

« M. M a l a g u t i é t a i t l ' u n d e s m e i l l e u r s p r o f e s s e u r s d e l ' U n i 
v e r s i t é ; ses T r a i t é s de ' C h i m i e e t s e s l e çons do C h i m i e a g r i 
cole n e r e s t a i e n t p a s d a n s les m a i n s d e s s e u l s é t u d i a n t s de 
R e n n e s : i ls o b t e n a i e n t p a r t o u t l e s u c c è s l e p l u s s é r i e u x , en 
r a i s o n d e l e u r c l a r t é , de l e u r p r é c i s i o n e t de l a so l id i té des 
d o c t r i n e s a u x q u e l l e s l ' a u t e u r s ' é ta i t a t t a c h é . 

« De n o m b r e u x m é m o i r e s s u r les su j e t s les p l u s v a r i é s , 
a p p a r t e n a n t à l a C h i m i e m i n é r a l e , à la C h i m i e o r g a n i q u e , à 
l ' A g r i c u l t u r e e t à l a Géo log ie , o n t é t é p r é s e n t é s à l 'Académie 
p a r M. M a l a g u t i e t lui a v a i e n t m é r i t é le t i t r e d e C o r r e s p o n d a n t . 
I l ava i t su ccédé à L a u r e n t e n 1855 . 

« Les c o u l e u r s e m p l o y é e s en c é r a m i q u e , l ' ana ly se d u kao l in , 
la r e c h e r c h e d u p l o m b e t de l ' a r g e n t d a n s l ' e au de la m e r , 
l ' a s soc ia t ion de l ' a r g e n t a u x m i n e r a i s m é t a l l i q u e s , la p r o d u c 
t ion de la p y r i t e d a n s les t e r r a i n s d ' a l luv ion , l ' é t u d e d e s chaux 
h y d r a u l i q u e s , o n t é té l ' occas ion d e t r a v a u x r e s t é s c l a s s iques 
d e la p a r t d e M. M a l a g u t i seu l o u avec l a c o l l a b o r a t i o n d e 
M. D u r o e h e r , son c o l l è g u e à R e n n e s . 

« E n t r é d a n s l a c a r r i è r e a u m o m e n t o ù l a t h é o r i e des 
s u b s t i t u t i o n s exci ta i t lbs p lu s v ives c o n t r a d i c t i o n s , M. M a l a g u t i , 
p a r de n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s de C h i m i e o r g a n i q u e , c o n t r i 
b u a d a n s u n e l a r g e m e s u r e à l a fa i re a c c e p t e r . S e s é t u d e s s u r 
l e s é t h e r s c h l o r é s s o n t r e s t é e s c o m m e u n m o d è l e . La p réc i s ion 
e t la c l a r t é q u i se fon t t o u j o u r s r e m a r q u e r d a n s ses M é m o i r e s 
d e C h i m i e o r g a n i q u e a s s i g n e n t a M. M a l a g u t i u n e p lace d 'é l i te 
p a r m i les s a v a n t s q u i on t c o n t r i b u é à d o n n e r à c e t t e b r a n c h e 
de n o s c o n n a i s s a n c e s sa f o r m e ac tue l l e . » 

Jules Barse. 

J u l e s B a r s e , c h i m i s t e , e s t m o r t à N e u i l l y , a l ' âge d e s o i x a n t e -
six a n s . De 1840 à 1855, J u l e s B a r s e a v a i t é t é appe lé c o m m e 
e x p e r t , d a n s p l u s i e u r s p r o c è s c r i m i n e l s , à c ô t é d 'Orf i la . Il ava i t 
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L e P . S o c c h i . 

Le d i r e c t e u r de l ' O b s e r v a t o i r e de R o m e e s t m o r t d a n s 
cet te v i l l e , p e u d e t e m p s a p r è s l ' i l l u s t r e Le V e r r i e r , e t 
s u c c o m b a n t à la m ê m e m a l a d i e , à u n c a n c e r de l ' e s t o m a c . 
Il n ' é t a i t âgé q u e de 60 a n s . 

Ce q u i a r e n d u cé lèbre le d i r e c t e u r d e l ' O b s e r v a t o i r e r o m a i n , 
c'est la s é r i e d e ses t r a v a u x s u r la c o n s t i t u t i o n d u Sole i l . Les 
deux v o l u m e s qu ' i l a p u b l i é s , en f rança i s e t en i t a l i en , s u r 
cette i m p o r t a n t e q u e s t i o n , f o r m e n t u n m o n u m e n t d u r a b l e , 
r é s u m a n t l 'ens.emble des t r a v a u x d o n t ce t a s t r e a é t é l 'objet 
j u s q u ' à ce j o u r . 

Le P . S e c c h i s ' e s t b e a u c o u p occupé de m é t é o r o l o g i e . A l ' E x 
posit ion de 1867, il ava i t o b t e n u u n e g r a n d e m é d a i l l e d ' h o n n e u r 
pour u n météorographe de son i n v e n t i o n . C'est à son in i t i a t ive 
pe r sonne l l e q u e s o n t d u e s la c o n s t r u c t i o n de l ' O b s e r v a t o i r e d u 
m o n t P i e IX e t l 'Associa t ion d e s s p e c t r o s c o p i s t e s i t a l i e n s . 

Secchi é t a i t n é à R e g g i o , p r è s de M o d è n e , le 29 j u i n 1818, 
d 'une h o n o r a b l e famil le . Il c o m m e n ç a se s é t u d e s chez les 
Jé su i t e s , et se d i s t i n g u a de b o n n e h e u r e p a r son a p t i t u d e 
pour les l i t t é r a t u r e s i t a l i e n n e , l a t i n e e t g r e c q u e . Il e n t r a à 
quinze a n s d a n s l ' o r d r e d e s J é s u i t e s . Ce fut à p a r t i r de co 
m o m e n t qu ' i l m a n i f e s t a u n g o û t t o u t p a r t i c u l i e r p o u r les m a 
t h é m a t i q u e s et la p h y s i q u e . 11 fut a l o r s c h a r g é p a r les P è r e s 
de J é s u s d ' e n s e i g n e r l es m a t h é m a t i q u e s , s u c c e s s i v e m e n t a u 
Couvent d e s n o b l e s , a u . C o l l è g e r o m a i n e t a u Col lège d u C o u 
vent de L o r e t t e . 

En 1847, i l fut e n v o y é en A n g l e t e r r e , a u co l lège d e S t o n y -
hu r s t . C 'es t l a qu ' i l fut o r d o n n é p r ê t r e . P e u de t e m p s a p r è s , 
c ' es t -à -d i re en 1848, la r é v o l u t i o n i t a l i enne l ' ob l igea à se r e n 
dre en A m é r i q u e . II e n s e i g n a les m a t h é m a t i q u e s é l é m e n t a i r e s 
au collège de G e o r g c s t o w n , où les J é s u i t e s v e n a i e n t do f o n d e r 
un O b s e r v a t o i r e . 
, C'est à co t te é p o q u e e t sous la d i r ec t i on du P . C u r l e y , qu ' i l 

fait sur les poisons des travaux qui furent fort remarqués en 
leur temps. 

Il avait collaboré au Guide de l'Expert toxicologiste avec 
Chevalier et publié seul le Manuel de la cour d'assises dans 
les questions d'empoisonnement. 
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c o m m e n ç a à cu l t i ve r p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a s t r o n o m i e . Il 
r e n t r a , en 1850, en E u r o p o e t à R o m e . Ses p r o g r è s d a n s l ' a s 
t r o n o m i e fu ren t t e l l e m e n t r a p i d e s , q u ' a p r è s la m o r t du 
P . de Vico, ce fut le P . Secchi q u i ' f u t appe l é à le r e m p l a c e r 
c o m m e d i r e c t e u r d e l ' O b s e r v a t o i r e e t p r o f e s s e u r d ' a s t r o n o m i e 
au Co l l ège r o m a i n . 

E n 1852, il fonda l ' O b s e r v a t o i r e a c t u e l , qu ' i l o r g a n i s a s u r 
t o u t en v u e de l ' é tude de la p h y s i q u e cé l e s t e , e t qu ' i l do ta de 
p l u s i e u r s b e a u x i n s t r u m e n t s , e n t r e a u t r e s d e son a d m i r a b l e 
métwrographa, qu i lui v a l u t le p r e m i e r - p r ix a l 'Expos i t ion 
d e 1867, e t qu i exc i ta i t l ' a d m i r a t i o n d e s v i s i t e u r s p a r la r é g u 
l a r i t é de sa m a r c h e . R ien de p a r e i l n ' a p a r u à l 'Expos i t ion 
d e 1878, d a n s les d e u x m o d e s t e s pav i l l ons c o n s a c r é à l a m é 
t é o r o l o g i e . 

Le P . Secch i é t a i t c o r r e s p o n d a n t de l 'Académie d e s sc iences 
do P a r i s , e t m e m b r e d e la S o c i é t é r o y a l e de L o n d r e s . T o u t e s 
les soc ié tés s a v a n t e s i t a l i e n n e s a v a i e n t t e n u à h o n n e u r de le 
p o s s é d e r . Il fit p a r t i e de n o m b r e u s e s c o m m i s s i o n s sc ient i f iques , 
e t p r i n c i p a l e m e n t de l a c o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d u m è t r e 
q u i se r é u n i t à P a r i s . 

S e s p r i n c i p a u x o u v r a g e s , s a n s c o m p t e r les n o m b r e u x m é 
m o i r e s qu ' i l a l a i s sé s , s o n t : la Mesure de la base trigonomé-
trique exécutée sur la voie Appienne en 1854, — le Tableau 

physique du système solaire, — l'Unité des forces physiques, 

— le Soleil, d o n t u n e m a g n i f i q u e éd i t ion a p a r u à P a r i s , chez 
G a u t i e r - V i l l a r s , e t c . 

O u t r e ses t r a v a u x d ' a s t r o n o m i e p h y s i q u e , le P . Secch i a 
la i ssé b e a u c o u p d ' o b s e r v a t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s fai tes à son 
mêiéorographe enregistreur. 

L ' e s t i m e d o n t il j o u i s s a i t e n I t a l i e é t a i t si g r a n d e q u e , lors 
de l ' a r r ê t é d ' expu l s ion des J é s u i t e s d u Co l l ège r o m a i n , en 1873, 
on fit u n e e x c e p t i o n e n s a f aveu r . 

Le P . Secch i e s t m o r t a R o m e , le 28 févr ie r 1878 . S a m o r t 
a é té u n deui l pub l ic p o u r l ' I t a l i e , q u i a h o n o r é sa dépou i l l e 
m o r t e l l e de m a g n i f i q u e s f u n é r a i l l e s . 

L o r s q u e la m o r t e s t v e n u e le s u r p r e n d r e , l e P . Secch i t e r 
m i n a i t u n o u v r a g e s u r les Etoiles, d e s t i n é à la Bibliothèque 
scientifique internationale do M. G e r m e r B a i l l i è r c . Ce t o u 
v r a g e , où l 'on t r o u v e e x p o s é s l ' e n s e m b l e de s e s r e c h e r c h e s e t 
l es idées p h i l o s o p h i q u e s q u e lui a v a i e n t i n s p i r é e s se s l o n g u e s 
étude3 des c o r p s cé l e s t e s , a p a r u a u m o i s d e n o v e m b r e 1878, 
en d e u x v o l u m e s , in -8° . B ien q u e s o n t i t r e i n d i q u e s e u l e m e n t 
les Etoiles, c 'est , e n r é a l i t é , u n r é s u m é c o m p l e t d ' a s t r o n o m i e 
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p h y s i q u e , oar il t r a i t e a u s s i des nébuleuses, qu i se t r a n s f o r 
m e n t p l u s t a r d e n é to i l e s , "e t d u Soleil, q u i es t u n e vé r i t ab l e 
étoi le , la p l u s r a p p r o c h é e d e n o u s . O n y t r o u v e u n e h i s t o i r e 
g é n é r a l e du d é v e l o p p e m e n t d e s a s t r e s . E c r i t d a n s un s ty le 
ag réab l e p o u r les g e n s d u m o n d e , ce v o l u m e est e n r i c h i d ' u n 
g r a n d n o m b r e de g r a v u r e s d a n s le t ex t e e t d ' u n e v i n g t a i n e 
de p l a n c h e s en c o u l e u r . 

Dans u n e c a r r i è r e sc ient i f ique de 28 a n s à p e i n e , le s a v a n t 
j ésu i te a donc fourn i u n e t r è s l o n g u e s é r i e d ' i m p o r t a n t s t r a 
vaux. Q u a n d on s o n g e a u n o m b r e de d é c o u v e r t e s qu ' i l a su 
réa l i se r d a n s cot te p é r i o d e , on n e s a i t ce qu ' i l faut le p l u s a d 
m i r e r de l ' éne rg i e e t de l ' ac t iv i té de l ' h o m m e ou d e la s a g a c i t é 
de l ' o b s e r v a t e u r . 

Le P . Secch i , j o i g n a i t d ' a i l l e u r s au t e m p é r a m e n t d ' u n v é r i 
table a s t r o n o m e les p lu s p r é c i e u x d o n s d u c œ u r . Il n e c o m p 
tait q u e des a m i s p a r m i ceux qu i a v a i e n t p u ê t r e se s r i v a u x , 
LeVer r i e r é t a i t u n des g r a n d s a d m i r a t e u r s de l ' i l l u s t r e d i r e c 
teur et p r o f e s s e u r du Co l l ège r o m a i n . 

E r n e 9 t Quetetet. 

Fi ls du s e c r é t a i r e p e r p é t u e l (Ado lphe Q u e t e l e t ) d e l 'Académie 
r o y a l e d e s sc i ences de B r u x e l l e s , E r n e s t Q u e t e l e t e u t s o u s les 
yeux en n a i s s a n t le spec tac le e t l ' exemple de la sc ience et du 
t r ava i l . S e s é t u d e s sco la i r e s fu ren t t r è s s é r i e u s e s : le l a t i n , le 
g r e c , l ' h i s t o i r e , lu i d e v i n r e n t fami l ie r s rie b o n n e h e u r e . 

Dès qu ' i l e u t achevé ses h u m a n i t é s , il s ' a d o n n a a u x m a t h é 
m a t i q u e s , q u i j u s q u ' a l o r s l ' ava i en t p e u o c c u p é . B i e n t ô t il 
fut à m é m o de se p r é s e n t e r a u x e x a m e n s de l 'École m i l i t a i r e . 
Ileçu le second de sa p r o m o t i o n , E r n e s t Q u e t e l e t c o m p t a p a r m i 
les m e i l l e u r s é l èves q u e l 'Éco le e û t p r o d u i t s . N o m m é s o u s -
l i e u t e n a n t e t p l u s t a r d l i e u t e n a n t du g é n i e , il m i t à profi t ses 
lois irs de g a r n i s o n p o u r é t u d i e r les l a n g u e s m o d e r n e s . 

D i r e c t e u r de l ' O b s e r v a t o i r e de B r u x e l l e s , Ado lphe Q u e t e l e t 
avait eu t o u j o u r s p o u r b u t d ' a t t a c h e r à l ' O b s e r v a t o i r e son fils, 
p o u r q u i l ' é t a t m i l i t a i r e n e deva i t ê t r e q u ' u n é t a t p a s s a g e r . 
En 1859, E r n e s t Q u e t e l e t fut n o m m é a i d e - a s t r o n o m e . Q u o i q u e 
ce p o s t e fût b i en peu r é t r i b u é , il r e fu sa de se c h a r g e r d ' u n 
a u t r e e m p l o i , e t j u s q u ' à la fin de sa v ie il n ' a cessé de m o n t r e r 
le p l u s c o m p l e t d é s i n t é r e s s e m e n t . 

Le p r e m i e r so in de l ' a i d e - a s t r o n o m e d e l ' O b s e r v a t o i r e de 
Bruxe l l e s fut de se f ami l i a r i se r avec la p r a t i q u e d e s i n s t r u m e n t s , 
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ains i q u ' a v e c les m é t h o d e s d ' o b s e r v a t i o n et d e ca lcu l . Il l isai t 
e n m ê m e t e m p s les a u t e u r s c l a s s iques ; c a r l ' a s t r o n o m i e , c o m m e 
l a l i t t é r a t u r e , a ses g r a n d s é c r i v a i n s . La c o n n a i s s a n c e des 
l a n g u e s lui fu t ici p a r t i c u l i è r e m e n t u t i l e . E l le lu i s e r v i t à se 
t e n i r a u c o u r a n t des t r a v a u x q u i se font d a n s les d ive r s p a y s . 

Le 15 d é c e m b r e 1863, E r n e s t Q u e t e l e t fut é lu m e m b r e de 
l 'Académie r o y a l e des sc iences d e B r u x e l l e s . Les r e c u e i l s de 
ce t t e c o m p a g n i e r e n f e r m e n t d e n o m b r e u x m é m o i r e s , n o t e s 
e t r a p p o r t s d ' E r n e s t Q u e t e l e t , t r a i t a n t d e l ' a s t r o n o m i e , de la 
m é t é o r o l o g i e e t du m a g n é t i s m e . 

A l ' O b s e r v a t o i r e d e B r u x e l l e s , E r n e s t Q u e t e l e t m e n a i t de 
f r o n t les r e c h e r c h e s s u r ces t r o i s b r a n c h e s ; m a i s c 'es t s u r t o u t 
l ' a s t r o n o m i e qui l ' occupa i t . Il a v a i t e n t r e p r i s u n v a s t e c a t a l o 
g u e des é to i les a n i m é e s de m o u v e m e n t s p r o p r e s . Deux ou t ro i s 
a n n é e s é t a i e n t e n c o r e n é c e s s a i r e s p o u r q u e ce g r a n d t rava i l 
fût a c h e v é . Il aya i t c e p e n d a n t e m p l o y é v i n g t a n s à r é u n i r 
les o b s e r v a t i o n s de ce c a t a l o g u e , f ru i t d ' o b s e r v a t i o n s célestes 
a s s i d u e s e t m i n u t i e u s e s . 

Il n ' a p a s é té d o n n é à ce l a b o r i e u x s a v a n t de t e r m i n e r son 
œ u v r e . U n e m a l a d i e de c œ u r l 'a e m p o r t é , a v a n t l ' âge , au 
m o i s de s e p t e m b r e 1878. 

E r n e s t Q u e t e l e t l a i s se d e u x e n f a n t s , a u x q u e l s i n c o m b e de 
c o n t i n u e r la t â c h e g l o r i e u s e de l eu r p è r e e t d e l e u r a ïeu l , 

La professeur Joseph Henry. 

U n phys i c i en a m é r i c a i n à qu i l 'on do i t d ' i m p o r t a n t e s d é c o u 
v e r t e s , e t d i v e r s e s p u b l i c a t i o n s sc i en t i f iques q u i o n t r e n d u 
son n o m p o p u l a i r e en A m é r i q u e , J o s e p h H e n r y , e s t m o r t à 
N e w - Y o r k , le 13 m a i 1878, à l ' âge de q u a t r e - v i n g t s a n s . Il 
é t a i t n é à A l b a n y d a n s l ' E t a t d e N e w - Y o r k , le 19 d é c e m b r e 
1797. 

N é de p a r e n t s p a u v r e s , il n e r e ç u t d ' a u t r e i n s t r u c t i o n que 
ce l l e de l 'école p r i m a i r e ; m a i s , p o u s s é p a r la v o c a t i o n , il t r a 
va i l l a s eu l , e t fit de te ls p r o g r è s qu ' i l é t a i t n o m m é en 1824 
p r o f e s s e u r à l 'Académie d ' A l b a n y . 

E n 1831 , il p r o d u i s a i t le p r e m i e r a p p a r e i l m a g n é t o - é l e c 
t r i q u e q u e l 'on a i t vu en A m é r i q u e , a p p a r e i l b i en i n c o m p l e t 
à l a v é r i t é , m a i s qu i c o n s a c r a i t l ' app l i ca t ion d ' u n p r i n c i p e t r è s 
i m p o r t a n t . P e n d a n t la m ê m e a n n é e , il p u b l i a i t d a n s YAmeri-
can journal of Science u n a r t i c l e s u r l ' é l e c t r o - m a g n é t i s m e 
q u i e u t u n t r è s g r a n d r e t e n t i s s e m e n t . 
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Vers 1832, à l ' époque où la c o n s t r u c t i o n du t é l é g r a p h e élec
t r ique c o m m e n ç a i t à o c c u p e r les e s p r i t s , J o s e p h H e n r y s ' a d o n n a 
avec a r d e u r à l ' app l i ca t ion d e l ' ê l e c t r o - m a g n é t i s m e a u x s i g n a u x 
t é l é g r a p h i q u e s . Mais il fut d e v a n c é o u s i n g u l i è r e m e n t d é p a s s é 
par S a m u e l M o r s e . H e n r y s ' a r r ê t a , t a n d i s q u e M o r s e , c o n t i 
n u a n t son œ u v r e , d o n n a a u m o n d e s o n t é l é g r a p h e , q u i e s t 
encore eu u s a g e . D a n s l e p r o c è s qu i e u t l ieu à p r o p o s d e s 
hreve ts d e M o r s e , le p r o f e s s e u r H e n r y d é m o n t r a la p a r t qu ' i l 
avait d a n s l ' i n v e n t i o n , m a i s s a n s j a m a i s c h e r c h e r à d é p r é c i e r 
les t r a v a u x de son r i v a l . 

P e n d a n t p l u s i e u r s a n n é e s le p r o f e s s e u r H e n r y se l i v r a t o u t 
ent ier à ses é t u d e s . E n m ê m e t e m p s q u e le p r o f e s s e u r F o r b e s 
d ' E d i m b o u r g , il fit u n e be l le d é c o u v e r t e s u r l ' é l ec t r i c i t é , e t p o u r 
la faire c o n n a î t r e , il p a r t i t p o u r l ' E u r o p e , où il e u t des e n t r e 
vues avec los p lu s h a b i l e s é lec t r ic iens de F r a n c o e t d ' A n g l e t e r r e . 

P e n d a n t ce t t e m ê m e a n n é e , J o s e p h H e n r y fut n o m m é 
professeur d e p h i l o s o p h i e n a t u r e l l e a Princeton Collège d a n s 
le N e w - J e r s e y . 11 c o n s a c r a ses p r e m i è r e s leçons à la d é m o n s 
t ra t ion des a p p l i c a t i o n s d u t é l é g r a p h e é l e c t r i q u e . 

P e n d a n t les cinq a n n é e s q u e le p r o f e s s e u r H e n r y r e s t a à 
Pr ince ton , il écr iv i t , p o u r l e s j o u r n a u x e t l es r e v u e s d e son 
pays, des a r t i c l e s s u r l ' é lec t r ic i t é , en m ê m e t e m p s qu ' i l e n t r e 
tenai t u n e c o r r e s p o n d a n c e su iv ie avec W h e a t s t o n e e t d ' a u t r e s 
savants qu ' i l ava i t r e n c o n t r é s d a n s son v o y a g e en E u r o p e . 

En 1849, il fut é lu p r é s i d e n t de l'Association nationale 
américaine de New-Jersey powr l'encouragement des sciences 
et en 1861 p r é s i d e n t d e l 'Académie . V e r s ce t t e é p o q u e , il 
publia u n l i v r e s u r l'Electricité et le magnétisme, qu i r é s u m e 
une p a r t i e d e ses a r t i c l e s p r é c é d e m m e n t p u b l i é s . Q u a n d le 
Smithsonian Institut fut fondé , g r â c e a la g é n é r o s i t é d ' u n 
ami de la sc ience , M. S m i t h s o n , le p r o f e s s e u r H e n r y en fut 
n o m m é s e c r é t a i r e . I l occupa ce p o s t e i m p o r t a n t j u s q u ' à s a 
mor t . 

Petermann. 

Le c é l è b r e g é o g r a p h e a l l e m a n d A u g u s t e P e t e r m a n n e s t 
m o r t , le 25 s e p t e m b r e 1878, à l ' âge d e c i n q u a n t e - s i x a n s . 

Né à B l e i c h a r o d e , d a n s l 'E ichsfe ld , e n t r e le p l a t e a u d e la 
T h u r i n g e e t le m a s s i f d u H a r t z , A u g u s t e P e t e r m a n n fut envoyé 
au g y m n a s e d e N o r d h a u s e n , la vi l le vo i s ine . I l m o n t r a , d è s 
ses p r e m i è r e s é t u d e s , u n g o û t si p r o n o n c é p o u r la g é o g r a p h i e 
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e t s u r t o u t p o u r le des s in des c a r t e s , q u e sa m è r e d u t r e n o n c e r 
a u p r o j e t q u ' e l l e ava i t de le v o u e r a la t h é o l o g i e . 

Le c é l è b r e g é o g r a p h e Kar l W i l h e l m B e r g h a u s , c h a r g é , en 
1836 , d e d i r i g e r l 'Ecole r o y a l e de g é o g r a p h i e d e P o t s d a m , 
a y a n t e n t r e p r i s son g r a n d atlas physique, a p p e l a a u p r è s d e lu i , 
en 1849, A u g u s t e P e t e r m a n n , a l o r s â g é d e d i x - s e p t a n s . P e n 
d a n t les six a n n é e s qu ' i l r e s t a d a n s ce t t e i n s t i t u t i o n , P e t e r m a n n 
se p e r f e c t i o n n a d a n s la c a r t o g r a p h i e . Il s ' in i t ia , en m ê m e t e m p s , 
à la l i t t é r a t u r e g é o g r a p h i q u e a n c i e n n e e t m o d e r n e . C'est a lo rs 
qu ' i l fit la c o n n a i s s a n c e d ' A l e x a n d r e d e H u m b o l d t , s o u s la d i 
r e c t i o n d u q u e l il d e s s i n a la c a r t e d e l 'Asie c e n t r a l e , où les 
m a s s i f s de m o n t a g n e s s o n t , p o u r la p r e m i è r e fois, n e t t e m e n t 
f igurés d ' a p r è s l es d o n n é e s d e l ' é p o q u e , i n t e r p r é t é e s p a r l ' i l
l u s t r e s a v a n t . 

C o m m e a m i e t c o l l a b o r a t e u r de B e r g h a u s , il fut appe lé , en 
1845, à Edimbourg, o ù K e i t h J o h n s t o n p r é p a r a i t l'édition 
a n g l a i s e d u Physical Atlas. E n compagnie de son ami 
H . L a n g e , P e t e r m a n n y t r a v a i l l a p e n d a n t p r è s de d e u x a n s , el 
p l u s i e u r s des c a r t e s d e l ' a t l a s f u r e n t s o n œ u v r e p e r s o n n e l l e . 

E n 1847, il se r e n d i t à L o n d r e s , o ù il f o n d a u n é t ab l i s se 
m e n t p o u r l ' exécu t ion e t l a v e n t e des c a r t e s . L ' e n t r e p r i s e , 
a p r è s d e s c o m m e n c e m e n t s difficiles, e u t d u s u c c è s e t servi t 
s u r t o u t à m u l t i p l i e r l es r e l a t i o n s d u j e u n e s a v a n t . Il fut m i s 
e n r a p p o r t avec l a Soc i é t é r o y a l e g é o g r a p h i q u e de L o n d r e s , et 
l'A thenseum le c h a r g e a d e la r é d a c t i o n de sa p a r t i e g é o g r a 
p h i q u e . O u t r e p l u s i e u r s c a r t e s o r i g i n a l e s , il p u b l i a , e n col la
b o r a t i o n avec T h . M i l n e r , u n p e t i t a t l a s p h y s i q u e d e poche , 
qu i d o n n a i t p l u s i e u r s c a r t e 3 n o u v e l l e s et i n g é n i e u s e m e n t con
ç u e s . 

P e t e r m a n n fut , en 1 8 5 1 , l 'un des f o n d a t e u r s de la Socié té 
o r i e n t a l e a l l e m a n d e . 

De 1854 à 1855 , il fit u n v o y a g e e n P a l e s t i n e , à B a g d a d e t 
en P e r s e , d o n t il a p u b l i é la r e l a t i o n . 

E n 1867, il accep ta la g é r a n c e du c o n s u l a t d e P r u s s e à J é r u 
s a l e m , p o u r c o n t i n u e r s e s é t u d e s s u r les S a m a r i t a i n s . 

P e t e r m a n n a fondé , en 1854, l ' i m p o r t a n t e r e v u e g é o g r a p h i 
q u e i n t i t u l é e Communications ( M i t t h e i l u n g e n ) de Petermann, 
q u i en e s t à ce m o m e n t à son v i n g U q u a t r i è m e v o l u m e . 

Q u o i q u ' i l e û t fait p l u s i e u r s v o y a g e s , P e t e r m a n n é ta i t sur
t o u t un g é o g r a p h e de c a b i n e t . Avec u n e sc ience i m m e n s e e t 
u n e c r i t i q u e p r o f o n d e , il d i r i g e a i t l es t r a v a u x d e s g é o g r a 
p h e s , fa isai t d e s p l a n s d ' e x p l o r a t i o n s l o i n t a i n e s , e t sava i t d é g a 
ger la v é r i t é et rect i f ier l es erreurs c o n t e n u e s d a n s les r éc i t s 
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des v o y a g e u r s . On le vit, p a r e x e m p l e , l o r s q u e la n o u v e l l e d e s 
d e r n i è r e s d é c o u v e r t e s de L i v i n g s t o n e a r r i v a en E u r o p e , é t ab l i r 
s c i en t i f i quemen t p a r la c r i t i q u e ce q u e S t a n l e y deva i t vérif ier 
p lu s t a r d s u r p lace , à s avo i r q u e le L u a l a b a , d é c o u v e r t p a r 
L i v i n g s t o n e , ne p o u v a i t p a s ê t r e u n e d e s s o u r c e s d u Ni l e t 
deva i t ê t r e la s o u r c e d u C o n g o . 

Ce rô l e de « l e a d e r » d e s e x p l o r a t i o n s e s t l 'un d e s cô t é s 
c a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' ex is tence de P e t e r m a n n . Moins é ru i i i t 
que Vivien de S a i n t ^ M a r t i n e t K i e p e r t p o u r les q u e s t i o n s d e 
g é o g r a p h i e a n c i e n n e , il é t a i t , p l u s q u e p e r s o n n e , b i en e t c o m 
p l è t e m e n t r e n s e i g n é s u r la g é o g r a p h i e a c t u e l l e , s e s p r o g r è s , 
les e x p l o r a t i o n s et les e x p l o r a t e u r s . 

E n r é s u m é , P e t e r m a n n a r e n d u à la g é o g r a p h i e m o d e r n e 
des s e rv i ce s d ' u n e h a u t e p o r t é e , e t son n o m t i e n d r a u n e g r a n d e 
place d a n s l ' h i s to i r e de ce t t e sc ience . 

Fox T a l b o t . 

L ' i n v e n t e u r de la p h o t o g r a p h i e s u r pap i e r e t l 'un des p r e 
m i e r s c r é a t e u r s d e la p h o t o g r a p h i e , Fox T a l b o t , e s t m o r t en 
A n g l e t e r r e , le 17 s e p t e m b r e 1877. N o u s t r o u v o n s d a n s le Bul
letin de la Société de pfwlographie une no t i ce i n t é r e s s a n t e 
s u r cet i n v e n t e u r , p e u c o n n u en F r a n c e , e t q u i a p r i s p o u r t a n t 
u n e g r a n d e p a r t à l ' i nven t ion d ' u n a r t m e r v e i l l e u x . 

« O n ne sa i t à q u e l l e é p o q u e , di t l ' a u t e u r de ce t t e no t i ce 
b i o g r a p h i q u e , M. P e r r o t de Chaumieux, r e m o n t e n t l es p r e 
m i è r e s r e c h e r c h e s de F o x T a l b o t , ni c o m m e n t il a é t é a m e n é 
à p o r t e r son e s p r i t i n g é n i e u x s u r ce g e n r e d ' é t u d e . On d i t 
q u ' é m e r v e i l l é de l'effet p r o d u i t p a r la c h a m b r e o b s c u r e q u ' o n 
e m p l o y a i t déjà p o u r d e s s i n e r , il ava i t v o u l u en fixer les i m a 
ges ; m a i s q u a n d on vo i t q u e ses p r e m i e r s e s s a i s o n t l ieu 
p r é c i s é m e n t s a n s c h a m b r e n o i r e , on se d e m a n d e si ce ne 
s o n t p a s p l u t ô t le M é m o i r e e t les é p r e u v e s p r é s e n t é e s au m o i s 
de d é c e m b r e 1827, p a r Niopce , à la Soc ié té r o y a l e do L o n d r e s , 
qu i ont déc idé ses r e c h e r c h e s , en lui m o n t r a n t q u e le p r o b l è m e 
n ' é t a i t pas i n s o l u b l e . • 

« Q u o i q u ' i l e n s o i t , on sait q u e v e r s 1835 il ava i t r e p r i s l e s 
é t u d e s de W e d g w o o d et D a v y et qu'il o b t e n a i t p a r c o n t a c t d e s 
é p r e u v e s n é g a t i v e s d e feui l les , d e d e n t e l l e s e t a u t r e s obje ts 
a n a l o g u e s , en les a p p l i q u a n t s u r un p a p i e r e n d u i t de c h l o r u r e 
d ' a r g e n t e t e x p o s a n t le t o u t à la l u m i è r e . C 'é ta i t u n p r e m i e r 
p a s , m a i s il y a v a i t e n c o r e bien d u c h e m i n à p a r c o u r i r p o u r 
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arriver à la fixation de l'image produite dans la chambre noire. 
Ses épreuves, comme celles de ses illustres devanciers, Wedg-
wood et Davy, étaient fugitives, car il ne savait pas les fixer : 
tout au plus retardait-il leur disparition par une immersion 
dans une solution de chlorure de sodium. S'il s'en était tenu là, 
on pourrait dire qu'il n'avait fait que répéter d'une façon plus 
agréable les expériences de Scheele, relatées dans le célèbre 
ouvrage de ce savant : le Traité de l'air et du feu, 1777. 

« Ce que nous pouvonsdire cependant, c'est que cette manière 
do procéder, cette obtention d'images négatives, lui donna 
l'idée do recommencer l'expérience à l'aide de cette épreuve 
et d'arriver ainsi au procédé de tirage que nous connaissons 
tous. 

« Il ^atinuait silencieusement ses recherches, lorsque, au 
mois de janvier 1839, le bruit se répandit dans lo monde des 
sciences et des lettres qu'un peintre français, Dagnerre, avait 
trouvé le moyen de fixer, d'une façon complète, l'image pro
duite par la chambre noire. On ignorait les moyens employés, 
mais les résultats ne laissaient aucun doute. Surpris par cette 
annonce et ne voulant pas passer pour un plagiaire, M. Talbot 
présenta un grand nombre d'épreuves à une réunion de 
l'Institut royal, et le 31 janvier 1839 il lisait à. la Société 
Royale un Mémoire sur ce sujet. Les épreuves étaient obte
nues directement et par une exposition prolongée à la cham
bre noire. 

« Au mois d'août 1839, Daguerre divulgait le secret de ses 
manipulations : on savait alors qu'il faisait apparaître une 
image invisible au moyen de vapeurs mercurielles. Est-ce la 
connaissance de ce fait ? Est-ce une inspiration personnelle ? 
Nul ne peut le dire ; mais dès 1840, au mois de septembre, 
M. Talbot faisait savoir qu'on pouvait, à l'aide de l'acide gal-
lique, faire apparaître sur un papier imprégné d'iodure d'ar
gent l'image invisible produite par l'exposition à la chambre 
noire. M. 13iot communiquait ces résultats, en 1840, à l'Aca
démie des Sciences. 

« Quoique cette découverte semble bien personnelle a M. Tal
bot, elle lui fut contestée par M. Reade, qui soutenait avoir le 
premier constaté les propriétés révélatrices de l'acide gallique. 
La suite des temps a donné raison a M. Talbot, car nou3 ne 
sachions pas que M. Reade ait fait faire de bien grands pro
grès à cette science que, selon lui, il aurait pour ainsi dire 
créée. H n'en est pas de même de M. Talbot, comme nous allons 
le voir. 
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« Ce p rocédé s u r p a p i e r , appe l é p a r s o n a u t e u r calnlype, e u t 
peu de succès d ' a b o r d . Cela s ' exp l ique : on n ' ava i t p a s de p a 
pier s p é c i a l e m e n t p r é p a r é , los t a c h e s é t a i e n t f r é q u e n t e s , si 
f r équen tes q u ' e l l e s s e m b l a i e n t i n h é r e n t e s au p r o c é d é l u i -
m ê m e . D 'un a u t r e cô té , la f inesse, la p u r e t é , la b e a u t é d e s é p r e u 
ves d a g u e r r i e n n e s é t a i e n t t e l l e s , q u e le p r o c é d é ca lo type p a s s a 
i nape rçu , e t il fa l lut le t a l e n t e t les éc r i t s de M. B l a n q u a r t -
E v r a r d p o u r lu i r e d o n n e r , en 1847, l ' i m p o r t a n c e qu ' i l m é r i t a i t . 

« On sa i t q u e l s succès ce p r o c é d é a o b t e n u s e n t r e les m a i n s 
hab i les des B l a n q u a r t - E v r a r d , d e s L e g r a y , des B a l d u s , e t c . ; 
car c 'étai t t o u j o u r s le m ê m e p r o c é d é , e t l es modi f i ca t ions q u e 
chacun lui a p p o r t a i t n ' e n a l t é r a i e n t en r i e n le p r i n c i p e . Grâce 
à ces m a î t r e s d a n s l ' a r t p h o t o g r a p h i q u e , l a ca lo typ ie r é g n a u n 
m o m e n t e n m a î t r e s s e , e t il fa l lut les m e r v e i l l e u s e s p r o p r i é t é s 
du co l lod ion p o u r la d é t r ô n e r . 

« E n 1852 et 1853, M. T a l b o t fit c o n n a î t r e u n p r o c é d é d e 
g r a v u r e a u m o y e n de l a g é l a t i n e b i c h r o m a t é e . Il r e c o u v r a i t 
u n e p l a q u e d ' ac ie r d e g é l a t i n e b i c h r o m a t é e , l ' exposa i t s o u s u n 
c l i ché ; p u i s , a p r è s l ' avo i r d é b a r r a s s é e du se l n o n a l t é r é p a r la 
l u m i è r e , il la r e c o u v r a i t d ' u n g r a i n de r é s i n e e t faisai t m o r d r e 
à l 'a ide d u p e r c h l o r u r e de fer . Le m o r d a n t p é n é t r a i t l a g é l a 
t ine p a r t o u t où la l u m i è r e n ' a v a i t p o i n t a g i , e t l 'on o b t e n a i t 
a insi u n e p l a n c h e q u e l ' on p o u v a i t t i r e r en taille- d o u c e . Ce 
p rocédé for t i n g é n i e u x n ' a d o n n é q u e d e s r é s u l t a t s i n c o m p l e t s , 
et si , d a n s les m o y e n s n o u v e a u x d o n t n o u s a d m i r o n s t o u s l e s 
j o u r s l es r é s u l t a t s , la g é l a t i n e b i c h r o m a t é e t i e n t t o u j o u r s le 
p r e m i e r r a n g , il fau t b i e n r e c o n n a î t r e qu ' e l l e do i t ê t ro -u t i l i s éc 
d 'une façon t o u t e d i f fé rente . 

« J u s q u ' i c i n o u s n ' a v o n s p a r l é de M. Ta lbo t q u e c o m m e i n 
v e n t e u r d e p r o c é d é s d e p h o t o g r a p h i e e t n o u s a v o n s i n d i q u é 
quels é t a i e n t s e s d r o i t s à p a r t a g e r avec Niepce e t û a g u e r r e la 
g lo i re d ' a v o i r d o t é le i n o n d e d e ce p u i s s a n t m o y e n d ' i n s t r u c 
t ion sc ient i f ique e t a r t i s t i q u e . Il n o u s r e s t e a d i r e q u e là n e s e 
b o r n a i e n t p a s ses é t u d e s . M. T a l b o t é t a i t u n a n t i q u a i r e d i s 
t i n g u é . E n 1839, il p u b l i a i t u n o u v r a g e i n t i t u l é : Hermès ou 
recherches sur les antiquités classiques. L a m ê m e a n n é e voya i t 
son o u v r a g e s u r les Illustrations de l'antiquité du livre de 
la Genèse. E n 1846, il d o n n a i t u n l iv re s u r les Etymologies 
anglaises. 

n M. T a l b o t é ta i t n é e n 1800, e t n o u s v e n o n s de vo i r q u e , si 
sa c a r r i è r e a é té l o n g u e , el le a é té u n e d e s m i e u x r e m p l i e s . Ce 
s a v a n t i l l u s t r e e t m o d e s t e r e p o s e a u c i m e t i è r e de Lacock , l i eu 
de r é s i d e n c e d e sa fami l l e , u n e des p l u s i l l u s t r e s d u p a y s . » 
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William Stockes. — Dalzell. — Robert de Mayer. — Ehimann. 
Curoni. — Maes et Crespel. — Montgomerie. — Pries. 

Annonçons encore, parmi les savants étrangers, la mort, en 
Angleterre, de William Stockes, chirurgien célèbre de Dublin, 
élève et ami de Graves et l'un des praticiens les plus renom
més du royaume uni ; — en Ecosse, du savant botaniste Nicol-
Alexander Dalzell, ancien conservateur des forêts à Bombay, 
qui avait publié en 1861, sous le titre de Flore de Bombay, 
l 'ouvrage descriptif le plus complet que l'on connaisse sur les 
plantes des régions occidentales de l'Inde. Plus de deux cents 
espèces nouvelles ont été découvertes par M. Dalzell. — En 
Allemagne, on a eu à regret ter la mort de Robert de Mayer, 
auteur de la découverte de l'équivalent mécanique de la 
chaleur, décédé à Heilbronn le 20 mars , et celle de Charles 
Ehrmann, ancien professeur de la Faculté de médecine de 
Strasbourg, mort le 20 juin à l'âge do quatre-vingt-six ans à 
Strasbourg, et qui fut un des praticiens les plus répandus de 
l'Allemagne. 

En Italie, il faut signaler la mort de Giarlio Curoni, géolo
gue estimé et membre de Vlnslitut lombard des sciences et 

des lettres. — En Belgique on a annoncé la mort de MM. Maes 
et Crespel, les deux savants belges chargés par l'Académie 
de Belgique d'une exploration à l 'intérieur de l'Afrique. Le 
Moniteur belge, organe du gouvernement, a dit, à propos de 
la mort de ces deux savants : « La perte de nos braves et 
malheureux compatriotes, qui ont donné leur vie pour une 
noble cause, n 'arrêtera pas l'exécution des projets de l'Asso
ciation internationale africaine ; mais leur mort causera de 
profonds regrets à tous ceux qui pu apprécier leurs éminentcs 
qualités. » 

Signalons encore la mort du colonel anglais Montgomerie, 
qui s'était rendu célèbre par ses explorations scientifiques 
dans l'Inde et dans l'Asie centrale, et qui avait consacré neuf 
années à faire des levés topographiques dans les monts 
Himalaya, jusqu'aux frontières du Thibet, enfin celle de 
Priés, naturaliste suédois. 

FIN. 
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