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CANELLEjS. f. seconde ecorce des tiges ou branches du 
canellier, laurus cinnamomum, qiii croit dans I’ilede Ceylan. 
Get arbre apjjai-tient a I’e'ne'aridr. monog. L. et a la.famille des 
laurindes^ J. il s’e'leve a la hauteur d’unsaule; il est tres-rameuxj 
ses feuilles sgnt ovales-oblongues comme celles du laurier 
commun. Ses fleurs sent dioiques, dispose'es eu bouquets a 
I’extrdmite' des rameaux j elles exalent I’odeur la plus agre'able. 
Le fruit est un drupe ovale, long de quatre a cinq iignes , 
d’un brun bleuatre. ’ ' 

La canelle fine se tire des branches du canellier, qui a tout 
au plus trois ou 'quatre ans : on choisit les tiges les plus 
droites , que Ton incise longitudinalement j I’e'piderme se de'- 
tache, on I’enleve; on leve ensuite la seconde e'corce, que 
Ton e'tend sur des linges et que I’on expose a I’ardeur du 
soleil; elle seche promptement, en se roulant sur elle-memej 
die a une couleur jaune tirant sur le rouge j une saveur d’abord 
sucre'e, ensuite piquante et tres-aromatique. Les Hollandais 
ont long-temps fait exclusivement le commerce de la canelle, 
dont ils vendaient douze cents milliers par anj mais aujour- 
d’hui le canellier est cultivd a I’lle-de-France, a Cayenne et 
dans les Antilles- 

L’age des arbres, leur exposition, leur culture, font dis- 
tinguei; dans le commerce trois sortes de canelle j savoir, la 
fine , la. moy'.enne , la gross'iere. On doit pre'fe'rer la canelle 
fine pour les usages me'dicinaux, quoiqu’elle contienne moins 
d’huile essentidle a cause de la jeunesse des branches qui 
Pont fournie j mais cette huile est plus suave et plus le'gere. 
La canelle grossiere laisse dans la bouche une odeur forte qui 
cst analogue a celle de la punaise. L’huile de canelle, que 



i’on obtient par la distillation de I’ecorce dans I’eau, est em¬ 
ployee dans les melanges d’aromates; les distillateurs en font 
de la liqueur de table; les me'decins la prescrivent pour cal¬ 
mer les douleurs de dents, en desse'cbant et brMant le nerf. 
Si I’on distille la canelle a feu nu, on en retire un sel volatil, 
qui a toutes les proprie'tes du camphre. 

Dans rinde, toutes les parties de I’arbre sont employees, 
et Ton retire des racines, des feuilles et des fleurs distiUe'es , 
des eaux aromatiques tres-agrdables que les Indians pren- 
nent pour ranimer les esprits, adoucir la mauvaise baleine 
et fortifier I’estomac. Ils obtiennent des fruits du canel- 
lier une huile concrete, dont on fait des bougies qui par- 
fument I’air quand on les brule. 

La canelle est employe'e en Europe comme assaisonnement 
et comifie remede j ne'anmoins elle est moins r^pandue sous 
ce dernier rapport qu’elle ne mdriterait de I’etre, quoique ses 
proprie'tds me'dicinales soient connues ge'ne'ralement, etmeme 
tres-apprecie'es par les praticiens. Cette ecorce, comme les 
aromatiques en ge'ndral, excite la contractilite' fibrillaire de 
I’appareil digestif, ranime les forces de I’estomac, resserre 
le'gerement le canal intestinal, et porte ses effets jusque sur 
le systeme dermoid en augmentant Taction des exbalans. Ses 
efifets ne sont pas moins rnarque's sur Tute'ras, ainsi que Tout 
constate' plusieurs observateurs , et c’est aussi dans quelques 
alterations de cet organe qu’on Temploie le plus fre'quem- 
ment. M. Alibert loue les efiets de la canelle dans les pertes qui 
suivent quelquefois Taccouchement; elle n’est pas moins utile 
dans la me'norrhagie passive qui attaque les femmes se'den- 
taires , mdlancoliques ou e'puisdes par de longues maladies; 
dans la leucof rbe'e constitutionnelle •, dans la langueur des or- 
ganes de la digestion, etc. 

En France, on ne fait usage que de Tdcorce enpoudre, 
de Teau spiritue'use, de Thuile essentielle et de Teau simple 
distill e'e. 

La canelle en poudre entre dans la composition du cho- 
colat, dans plusieurs me'dicamens stomachiques et carminatifs 
dont le de'tail seraittrop long a donner ici; nous citerons seu- 
lement la tlie'riaque, le diascordium, Torvi^tan, le confection 
Hamech, la poudre Diarrbodon. 

L’eau de canelle distille'e simple et Teau distille'e spiritueuse 
entrent dans les potions stomachiques, emme'nagogues. 

II est rare que Ton prescrive Thuile essentielle de canelle 
seule, mais il est des cas ou on la conseille a la dose de deux 
ou trois gouttes triturees avec une once au moins de sucre en 
poudre. On Tunit quelquefois a des baumes dans des mixtures 
propres a la paralysie ou a Tapoplexie. 
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€AMPI (Michelet Balthazar), Spicilegio botanico, nelquale etc. c’est-h-dire, 
Spicilcge botanique, dans lequel on fait connaitre le cinnamomum des an- 
ciens,etc. in-4°.Lucques, i654- 

L’ohje.t principal des freres Campi est de pronver que la canellc des mq- 
dernes diOere du cinnamomum. des anciens. 

SCHESCK (jean Th&dore), De cinnamomo, Diss. inaug. resp. Joan. Philip. 
Hoechstelter. io-^°. lenm, i6']0. ■ 

WEDEL (c. w.), De cinnamomo, Diss. inaug. resp. G. C. Til. in-4°. 

siEYOGT (jean Adrien), Invitatio pnblica de cinnamomo, ad Dissertatio- 
nem de cinnamomo Wedelii. in-4°. lencs, 1707. ’ 

COELLER (christophe Louis)j De cinnamomo, Diss. in-4°. Vltraj. 1709. 
(f.p.c.) . 

, CANEL'LE BLANCHE. Dcux arbfes diff^rens fournissent urte 
t'corce, qui, dans le comraerce, porte le nom Aecanelle blanche; 
on les. confond souvent ensemble : la premiere est I’e'corce 
de Winter {Winteraniana), arbre de la dodecandrie .mono- 
gynie , qui croit danS toute I’Ame'rique me'ridionale. Les 
Anglais en mettent dans tons leurs ragouts, ejiplace de la 
ve'nitable cannelle ; quand cette decree est .verte , on pent la 
confire et en taire un plat de dessert fort agre'ablea la Mar¬ 
tinique-^ le fruit du Winter sert a faire une liqueur de table 
fort recherche'e. 

L’e'corce de Winter a presque toutes les propridte's de la 
veritable canelle, a un degrd fort infdrieur. 

■ La seconde espece de canelle blanche est I’dcorce du 
diymis aromatique, de la famille des tulipiferes et de la po- 
Ijandrie tdtragynie, L. II y en a trois varidtds qui, toutes , 
ont une saveur aromatique acre et piquante, fort analogue a 
celle de la .canelle : les Ame'ricains la regardent comme stOr- 
machique, alexipharmaque et sudorifique, bonne centre le 
scorbut, la paralysie et les ca.tarrhes. 

Le fruit du drjmis consiste en quatre a huit bales oblongues 
presque sessiles, uniloculaires , et qui. contiennent chacune 
quatre semences ou davantage, de forme ovale r le fruit de ' 
la tvinterane est une bale arrondie trilpculaire} chaque Iqge 
contenant une semence globuleuse, terminde par une poinle 
recourbde. Les deux arbres ont encqre des caracteres si dif- 
fdrens, qu’on ne pent les confondre dans le pays : en France, 
oil Ton ne voit que I’dcorce, il n’est pas aussi facile de les 

' distinguer; mais comme elles ,se ressemblent par leurs pro- 
prie'tds mddicinales, Ferreur ne saurait produire de grands 
inconvdniens. 

SWARTZ, Dissertalion sur la winterane, dans le premier volume desTransac- 
■ lions de la Societe linneenne de Londres. - ( cadet de gassicodrt ) 

CANEPIN, s. m. On nomme ainsi I’dpiderme des peaux 
d’agneau ou de chevreau prdpardes par les mdgissiers r cette 
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peau sert a essayer les lancettes: la nettel^ de la piqure sar 
cette peau indique la bontd de I’instrument. (geoffroy) 

CANICULE et jours caniculaires , canicula, de Miav , 
Kvyof, chien. On appelle ainsi les jours les plus chauds de 
I’annde pres le solstice de I’e'te', .et qui s’e'tendent du 24 juillet 
jusqu’au a5 aout: a cette dpoque , la constellation mdridio- 
nale nommde, par Ptole'me'e, /e grand chien, voisine d’O- 
rion, de Re'gulus, de Procyon ou du petit chien, et ensuite 
d’Arcturus ou du Bouvier, se leve avec le Soleil. Elle est 
surtout remarquable par la plus brillante des etoiles fixes, 
nomme'e Sjrius: le coucher de cette dtoile a lieu en hiver, 

Les anciens ont attribue' de grands efifets a cet astre sur nos 
corps, a I’e'tat de sante' et de maladie. Hippocrate ( Lib. de 
purgantib.) veut qu’on s’abstienne de purgatifs pendant les 
cinquante jours qui suivent le lever de la Canicule; il dit 
encore {De aerib. aq. et loots. §. 6g) qu’il ne faut ni bruler , 
ni inciser les parties voisines du ventre, au lever de la Cani¬ 
cule, ensuite a celui d’Arcturus et au coucher des Pldiadesj 
qu’a ces e'poques, les maladies e'prouvent des crises , que les 

' unqs cessent, les autres deviennent mortelles , ou se changent 
' en affections d’espece difierente. ( Voyez aussi section iv, 
aphor. 5. ) 

II ne faut pas croire ^ue ce grand homme soit tombd dans 
les erreurs de I’astrologie j mais il ddsignait, par le lever de 
ces astres, les diverses e'poques de I’anne'e et les modifications 
de chaleur, de froid , de secheresse, d’humidite, qui en rd- 
sultent. Ainsi, le lever des Pleiades dtait le commencement 
de I’e'td j et leur coucher, celui de I’hiver. Le lever d’Arcturus 
prdcddait de quelques jours I’e'quinoxe d’automne. Procyon , 
Rdgulus, annoncaient a leur apparition les ardeurs de I’dte. 
Aussi Aristote remarque (sect, i, probl. 5, et sect, xxvii, 
probl. 12 ), gu’il s’e'levait re'gulierement, en Grece, un vent 
chaud du midi avec la Canicule , et qu’il s’opdrait tbujours 
quelque grand mouyement atmosphe'rique aux e'poques de 
son lever et de son coucher {Meleorol., 1. n, c. 5)j c’est 
pourquoi les constitutions humaines en e'prouvaient des alte'- 
rations remarquables : c’est ainsi, dit-il, que les vents dte'- 
siens ou de nord ouest soufflent apres la Canicule. Sqlon Ga- 
lien {De puer. epilept., tom. iv , pag 3i , edit. Charteri), 
la Canicule comprenait les vingt jours qui precedent et les 
vingt jours qui suivent le lever de cette constellation. Sous 
un climat ardent comme celui de I’Orient et de la Grece, ces 
remarques ne sont pas inutiles a faire pour la sante', et quoir 
que nos contrdes plus froides, ou d’une tempdrature plus 
variable, n’e'prouvent pas des effets aussi vifs de la chaleur 
de I’dtd, celle-ci est nourtant a conside'rer: alors elle tend a 
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Tapprocher nos constitutions de celle des habitans de la z6ne 
torride; elle augmente la turgescence des humeurs et deter¬ 
mine plusieurs maladies aigues , nen^euses ou putrides : les 
chiens contractent meme plus fre’quemment la rage a cette 
e'poquej le te'tanos et d’autres affections eonvulsives deviennent 
aussi plus commnnes alors. II faut done s’abstenir de tout ce 
qui peut accroitre I’orgasme dans I’e'conomie animale, pen¬ 
dant le temps des plus grandes cbaleurs. Voyez cm mat , 
SAisoNs , etc. (viret) 

CANIN, adj. caninus, de cams, chien. On appelle^<7jiM 
canine nne faim tres-considdrable et que rien ne peut appaiser. 
On nomme dents canines ou angulaires celles qui sont placdes 
entre les incisives et les molaires, et qui, termine'es en pointe, 
font chez le chien une ssdllie beaucoup plus prononce'e que 
les autres (J^ojez dents). La depression qui se remarque a 
I’exte'rieur de I’os maxillaire supe'rieur, un peu au-dessus de 
cette dent, est appele'e fosse canine, et le muscle qui s’y in¬ 
sere , et dont I’autre extre'mite' va se terminer a la-commissure 
des levres, musclecanin, etc. {sus maxillo labial. Ch.) L’usage 
de ce muscle est d’e'lever la commissure et de la porter un peu 
en dedans, mouvement qu’on exe'eute dans cette espece de 
sourire qui marque le de'dain, et qu’on nomme aussi ris mo- 
queur, ris sardonique, ou ris canin. Voyez hire. 

(say ary) 
CANITIE, s. f. canities , blancheur des poils, et surtout 

des cheveux,. 
La canitie est naturelle, contre nature et accidentelle : la 

premiere a lieu dans un age avance'; la seconde est celle des 
enfans ; la troisieme est produite par une maladie physique 
ou morale. 

La canitie est locale ou ge'ne'rale ; elle est locale, quand il 
n’y a que quelques parties chevelues blanches. J’ai im ami dc 
college dont la naoitie' de la tete e'tait blanche , et I’autre 
moitie' brune. Je connais un Jiomme de trente ans qui a une 
touffe de ch^eux blancs sur le parietal gauche, au milieu 
de . cheveux noirs. J’aivu, al’hopital, ily a quelques ann^es, 
une femme dont les poils du pubis dtaient absolument blancs , 
quoique ses cheveux fussent noirs et qu’elle n’eut que vingt-' 
quatre a vingt-cinq ans. 

La canitie ge'ne'me est celle qui se trouve partout ou il y a 
des poils j elle est, pendant long-temps, incomplete : ce n’est 
que dans un 4ge tres-avance qu’il n’y a plus de cheveux noirs. 

Il n’y a pas d’e'poque fixe pour le commencement de la 
canitie : ordinairement les cheveux grisonnent entre trente et 
quarante ans; mais quelquefois ils sont plus pre'coces , d’autres 
fois plus tardifs. Ce changement de couleur a lieu , d’abord a 



celui des aisselles est plus tardif. 
Plusieurs auteurs pre'tendent que la canitie a lieu chez les 

femmes bien plutot que cbez les hommes j mais cette regie a 
autant d’exceptions que de confirmations. On a cru aussi que 
leS: cheveux roux blanchissaient avant les cheveux noirs ; je 
pense qu’on a e'te' trompe' par les apparences : une quantite' 
donne'e de cheveux blancs sur la tete d’un brun , pre'sentera 
une canitie moins avance'e que ne le fera cette meme quantite' 
sur la tete d’un blond. 

, Les canities originelles ne sont pas toutes semblables j elles 
ont rarement le Wane de lait qn’on voit chez les vieillards : 
I4 plupart sont d’un blanc clair, argente' et qui devient quel- 
quefois le'gerement blond. Les enfans qui sont dans ce cas , 
ont ordinairement la peau tres-blanche. Les albinos, sont de 
meme , et. different beaucoup de la blancheur_se'nile. Les 
auteurs ont fait mention de quelques canities originelles : 
Ridlinus dit avoir traite' de la rougeole un enfant de quatre 
ans, dont les cheveux e'taient de couleurs varie'es., sans ip- 
diquer la couleur dominante j mais il rappclle nn autre exem- 
ple cite' par Georges Banneus,, et qui explique celui de 
Ridlinus : un enfant avoit la raoitie' des cheveux extremement 
noire, et I’autre moitie' tres-blanche; Banneus apprit que la 
niere attribuait cette variation de couleur a un sac de charbon 
qui lui dtait tombe' sur la tete pendant qu’elle e'tait enceinte, 
et qui avait'produit cette impression sur I’enfant qu’elle por- 
tait dans son sein. . . - 

On voit dans les Ephemerides des Corieux de la nature 
(premiere anne'e , 2®. de'eade) , qu’un soldat age' de dix-huit 
ans, avoit les cheveux aussi blancs que ceux d’un vieillard de 
soixante ans. Dans le meme recueil (deuxieme anne'e), on 
rapporte qu’un domestique de campagne avail, depuis son 
enfance , les cheveux et la barbe d’un cote' tout jaunes , et de 
I’autre cotd tout blancs; qu’apres une maladie aigue , les 
cheveux et la barbe tomberent et furent remplace's par une 
barbe et des cheveux tres-noirs. 

Les causes de la canitie sont tres-multiplie'es. En ge'ne'ral, 
tout ce qui peut affaiblir I’organisation , rendre languissante 
faction vitaie, produit ou hate le changemeht de couleur des 
polls ; ainsi, le virus ve'n^rien trop long-temps ne'glige', des 
traitemens mercuriels et sudorifiques trop rdpe'te's, les exces 
dans I’usage du vin , des pertes de semence trop fre'quentes, 
des maladies ou tres-aigues ou tres-longues, des douleurs 
permanentes a la tete, les travaux assidus de I’esprit, les 
vives impressions morales, sont autant de causes de la canitie. 
On voit dans les Eph^me'rides d^ja cities (huitierae ann^e), 
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qu’une femme attaque'e d’une douleur chronique a la tete , 
ayant recu une grande quantite' de douches sur cette partie, 
les cheveux sur lesquels tombait I’eau- devihrent tout blancs, 
et les autres resterent noirs. • ^ 

Le Journal de Trevoux (annde 1705), dit qu’un malade eut 
les cheveux blancs a la suite d’un fort purgatif. , 

L’arrachement fre'quent des cheveux'ou de la barbe est 
aussi regarde' comme une cause de la canitie.',Les hippiatres, 
dit-on, pour marqpier les chevaux en tete, leur arraehent 
plusieurs fois les poils dans I’endroit ou ils veulent e'tablir une 
surface blanche. 

II n’a e'te' question , jusqu’a pre’sent, que des canities ve¬ 
nues par gradation^ mais on eite plusieurs exemples de ea- 
nities subites, soit pendant la vie, soit apres la mort. Coelius 
dit qu’un homme qui cherchait des petits d’e'pervier dans un 
rocher , et dont la corde qui le tenait suspendu s’e'tait inopi- 
ne'ment rompue , e'prouva une si grande fi-ayeur- que sa tete 
blanchit subitement. II dit aussi avoir vu plusieurs naufragds 
qui , s’e'tant sauvds a la nage en courant les plus grand.s 
dangers, dtaient arrive's a terre avec les cheveux entierement 
blanchis. 

Schenckius rapporte le fait suivant : « Die'go Osarius , 
Espagnol de grande famille, e'pris d’amour pour une jeune 
demoiselle de la cour, qui re'pondait a sa passion , lui donna 
rendez-vous dans un bosquet touffu du jardin de la maisoB 
royale que le monarque occupait alors. Pendant que les deux 
amans e'taient ainsi entete a tete, un petit ehienles apergut, 
se mit a japper , attira du mqnde et les fit ainsi de'couvrir : 
le jeune homme, trouve' en flagrant de'lit, fut incarcdre', et 
bientot juge' a mort. La nouvelle de ce jugement lui fit une 
si profonde impression , qu’on le trouva, le lendemain , les 
cheveux tout blancs et la figure ride'e. Le roi, instruit de ce 
fait, accorda la grace au coupable, le regardant comme assez 
puni de sa faute ». 

L’observation 26*. de Borellus est celle d’un noble de 
Montpellier qui, ayant e'te' emprisonnd a Paris, eut une telle 
frayeur de la mort a laquelle il eroyait qu’on le condamnerait, 
qu’il devint totalement blanc dans I’espace d’une nuit 5 mais 
dont les poils reprirent leur premiere eouleur, lorsqu’il fut 
reconnu innocent et rendu a la liberte'. 

On lit dans les Ephemerides des Curieux de la Nature 
(troisieme anne'e) , qu’un homme qui avait toujours eu la 
barbe et les cheveux noirs , les avait completement blancs le 
troisieme jour apres sa mort. 

-Meme recueil (huitieme anne'e), il est question d’un ouvrier 
mort a quatre-vingt-six ans, dont les cheveux e'taient toujoiu’s 
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reste's noirs, et qui blanchirent entierement le lendemain de 
sa mort. 

Le ce'lebfe physiologiste Haller, article Foils, rdvoque en 
doute les canities subites, et croit qu’elles ne peuvent se ma- 
nifester que par gradation , soit qu’elles de'pendent d’uhe 
affection niorbide, soit qu’elles arrivent par vieillesse. L’opi- 
nion de Haller me parait etre la plus probable j mais comment 
se decider a nier plusieurs faits aussi bien circonstancie's ? 

La cause imme'diate de la canitie a e'te' attribue'e a Faridite 
de la peau et au dessecbement du bulbe , par quelques au¬ 
teurs ; au tempe'rament liumide et fiegmatique, par d’autres. 
Ces deux opinions, quoique opposdes en apparence, peuvent 
cependant etre Vraies. Je pense que la canitie de I’enfance 
tient a la faible, delicate et muqueuse organisation de cet age ; 
que la canitie accidentelle est I’effet de la perturbation dans 
I’organisation du bulbe, et de I’alte'rkion ge'ndrale des fluides ; 
que la canitie des vieillards de'pend de la diminution dvidente 
dans le volume du bulbe , de la constriction des vaisseaux , 
de la lenteur dans la circulation, et, probablement, de plu¬ 
sieurs auties causes encore qui e'chappent a notre perspicacite'. 
Wojez Chevejjx , Foils. 
- Quoique la canitie ne soif point honteuse, et qu’une tete 
blancbe inspire le respect, il y a des femmes et merae des 
hommes assez vains, qui demandent avec instance qu’on la 
fasse disparaitre. Passe pour les femmes qui veulent conserver 
les apparences de la jeunesse, pour captiver plus long-temps 
leur maris ou leurs amans, mais les Iiommes se de'gradent 
dans ces recherches. 

On trouve dans les auteurs me'decins les moyens pre'serva- 
teurset les moyens curatifs de la canitie : les uns sont internes, 
les autres extemes. 

Onaconseille' a I’intdrieur les pilules d’agaric, la the'riaque, 
le mithridate , la cbair des viperes : quelques anciens me'de¬ 
cins assurent que I’usage de la vipere pre'serve non-seulement 
de la canitie , mais conserve dans une jeunesse peqie'tuelle. 

Les me'decins arabes prescrivent une espece d’opiat, com¬ 
pose' de cinq onces de mirobolans noirs ddpouille's de leur en- 
veloppe, deux onces de gingembre, avec suffisante quantity 
de beuiTe. En prenant de cette composition un ou deux gros 
par jOur, on est, a ce qu’ils assurent, preserve' de la canitie. 

Mercunalis indique, comme prdservatifs, diffe'rens soins 
de propretd, comme de se peii^er souvent, de se frotter la 
tete frc'quemment, de la layer a I’eau froide , de la tenir de'- 
couverte et d’dviter I’oisivetd. 

Zimara donne', comme mojen prdservatif de la canitie, de ' 
se laver tons les jours la tete avec du lait d’une chienne, et 
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assure en avoir constate I’efJicacite' par des expe'riences re'pe- 
te'es plusieurs fois. 

Marcellas pre'conise les ablutions sur les cheveux et les poils 
avec de I’eau dans laquelle on a fait bouiilir une tete d’agneau 
tres-blancbe. 

Les Persans et les autres Musiilmans de la secte d’Ali noir- 
cissent leur barbe aussitot qu’elle commence a blanchir; ils se 
servent pour cela d’un mdlange de graisse et de feuilles pile'es 
d’un arbuste appele' mendi: des barbiers attache's aux bains 
publics font 1’application du topique apres le bain ; au bout 
d’une heure, la couleur noire est fixe'e : on r^itere I’applica- 
tion tous les huit a dix jours. Une nouvelle modification don- 
n^e a cette pommade sert a teindre les mains en rouge. 

L’usage de noircir la barbe et de lui oter la couleur que la 
nature a voulu lui donner, n’est pas vin des moindres sujets 
de la haine implacable que portent aux Persans les Turcs, sec- 
tateurs d’Omar. 
■ Les me'dicamens prescrits contre la canitic sent en grand 
nombre et presque tous applique's a I’exte'rieur. Je ne vois 
pour I’int^rieur que la pre'paration pre'ce'dente indiqqe'e comme 
moyen pr^servatif, et celle dont Rhases fait mention d’une 
maniere indirecte. Ce me'decin rapporte qu’un de ses amis 
ayant bu un gros de calchaute ou vitriol (sans doute e'tendu 
dans de I’eau), reconnut le lendemain que tous ses cheveux 
blancs dtaient devenus noirs. Quelques auteurs ont conseilld 
ce meme moyen;.mais il sera toujours tres - dangereux de 
'donner a I’inte'rieur des me'dicamens assez forts pour produire 
de tels effets. 

Je vais rapporter seulemerit deux ou trois formulas de re- 
medes topiques, auxquels les auteurs attribuent une grande 
efSicacitd'pour noircir les cheveux. 

Forestus present le liniment suivant: vin rouge, une livre; 
sel de cuisine (muriate de soude), un gros; encre de cor- 
donnier, deux gros; melez, faites bouiilir quelques minutes; 
ajoutez oxide de cuivre, un gros; faites encore bouiilir un 
peu, retirez le vase du feu et ajoutez-y quantite' suffisante de 
noix de galle; donnez une consistance a peu pres scmblable 
a celle du miel. On se frotte la barbe et les cheveux avec cette 
composition ; on essuie au bout de quelque temps avec du 
linge chaud , ensuite on lave avec de I’eau commune. 
■ Gruling ( Obs. 48'. ) vante bcaucoup une prescription com- 
pose'e d’une once de noix de galle et d’une quantity suffisante 
d’huile ; on fait cuire jusqu’a ce que les noix crevent , et ony 
ajoute du sel gemme du sel de cuisine et de la cire blanche, 
a la dose de deux gros chaque; un gros de girofle et trois gros 
d’alun : on fait cuire une seeonde fois pendant un instant ; on 



lo CAN. 

laisse refroidir et on conserve dans un vase de verre place a 
Pombre. 

Zimara, iansVAntrum magico-medicum, indiqueplusieurs 
remedes dont je rapporterai un seul j c’est le.suivant: chaux 
vive re'cente et encore en pierre , une livre; litharge jaune et 
Elomb brule' (oxidd) , ime once de chaque: dissolvez d’abord 

i chaux dans de I’eau de fontainej ajoutez ensuite la litharge 
et le plomb re'duits en poudre tres-fine j me'langez pour faire 
un liniment d’une consistance convenable. Lavez les cheveux 
avec de I’eau commune avant d’j appliquer cette preparation 
couvrez ensuite la tete avec un linge ) enlevez , le lendemain 
matin , la poussiere qui s’est forme' par la desdcation du re- 
mede pendant la nuit. On pourra faire deux ou trois fois 
I’application du liniment, si les cheveux ne sont pas suffisam- 
ment noirs. 

Cette pre'paration est une des plus efficaces, et la plus souvent 
cmploye'e j mais elle i-acornit les cheveux, qui prennent I’as- 
pect et la consistance de crins ; elle crispe la peau de la tete 
et souvent I’excorie j eUe donne des ce'phale'es, et elle n’atteint 
au but qii’imparfaitement, car , au bout de huit a dix jours , 
les cheveux deviennent roux. 

II y a encore une longue liste d’autres substances qui peu- 
ventnoircir.les cheveux, telles que la fiente d’hirondelles, le 
fiel de taureau , la fleur de bouillon blanc brulde et mise dans 
du vinaigre, I’huile d’olives sauva^es, la pulpe de colo-s- 
quinte , etc. Mais nous en avons de'ja trop dit sur cet article : 
observons seulement que les moyens efficaces'centre la canitie 
ont de graves inconvdniens j que les moyens doux produisent 
peu d’elFets, et qu’il faut re'pe'ter souvent les applications. 

(culleriek) 
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Affirm. Diss. inaug. resp. Petr, Dacpiin. in-fol. Parisiis, 1673. 

ALBERTI (michel), De canitiepraematura, Diss. . Halce, 1729. 

CANNE AROMATIQUE. Woyez Roseau aromatique. 
CANNE A SUCRE. F'qyez sucre. 
CANTHARIDE, s. f. caniharis vesicatoria, Geoffiroyj 

meloe vesicatorius, L. j lylta vesicatoria , Fabricius. On re- 
connait ces pre'cieux insectes cole'opteres a la belle couleur 

. vert-dore' dont ils brillent; leurs ^lytres sonit de la longueur du 
corps , lequel est oblong, subcylindrique; leurs antennes sont 
noires et filiformes. Les cantharides vivent en grandes fa¬ 
milies , dans les re'gions chaudes et tempe're'es, sur les frenes, 
les Was, les troenes, les saules, les cbevrefeuilles, et re'pandent 
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auloin une odeur particuliere, vive et tres-pen^trante, qui 
affecte desagreaBlement I’odorat. C’est aux mois dc juin et de 
juillet, e'poque de.leurs amours, qu’on en fait la're'colte, en 
secouant les arbres qu’elles babitent. On les fait pe'rir par la 
vapcur du vinaigre, et apres les avoir se'ch^es au soleil, on 
les conseive dens des bocaux de verre oii de fajence exacte- 
ment ferme's. 

L’analjse chimique des cantharides, e'baucbe'e par Tliou- 
venel, faite avec plus d’exactitude par le docteur Beaupoil, 
vient d’acqpie'rir un nouveau degre' de perfection dans les 
mains du professeur Robiquet. Get habile chimiste a d^mon- 
trd que la propri^te' ve'sicante n’appartient ni a I’huile verte , 
ni a la matiere noire insoluble, ni a la matiere jaune soluble 
dans I’alcool et dans I’eau; inais qu’elle reside essentiellement 
dans une substance particuliere, dont les principaux carac- 
feres sont d’etre blanche , cristalline,, insoluble dans I’eau, 
soluble dansl’alcool bouillant, dans I’e'ther et dans les huiles. 
M. Robiquet a fait voir, en outre, que les cantharides con- 
iSennent du phosphate de chaux qui forme la base du squc- 
lette de ces insectes 5 du phosphate de magne'sie, une petite 
portion d’acide ace'tique, et une plus grande d’acide urique , 
Fun et I’autre a I’e'tat de llberte'. 

Les cantharides sont employe'es en medecine depuis un 
temps imme'morial. Hippocrate en faisait prendre trois pu 
quatre pour une dose, apres en avoir enleve' les tete's,. les 
pieds et les ailes, comme peu efficaces. On ne prend plus 
aujourd’hui cette pre'caution, parce qu’on a reconnu la pro- 
prie'te' vdsicante dans toutes les parties de I’insecte 5 d’ailleurs 
Ifes cantharides entieres sont un me'dicament peu sm-, dont 
Faction doit varier selpn la qualite' des sues contenus dans 
I’estomac : aussi est-il infiniment plus sage de les re'duire en 
poudre impalpable, de les incorporer a des sulistances qui en 
e'moussent I’acrete', et de n’en donner d’abord au malade qu’un 
seul grain, auquel on seborne ou que I’on rditere aubesoin. 

La teinture alcoolique de cantharides est une pre'paration 
tres-usite'e, et dont les avantages ont e'te' constate's par de 
nombreux succes. 

L’emplatre ve'sicatoire ou e’pispastique est une composition 
informe, dans laquelle la plus grande portion des cantharides 
est eriveloppe'e et rendue inerte par des corps gras et re'sineux. 
II est infiniment pre'fe'rable de faire un empMtre d’onguent de 
la mere,-de diachilon, ou, mieux encore, de bon levain, 
que I’on saupoudre plus ou moins de cantharides, suivant 
I’indication qu’on veut remplir : on a soin de frotter vivement 
la partie sur laquelle doit etre applique' ce topique, apres 
I’avoir arrosde de fort vinaigre. 
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Peut-on lire la longue e'nume'ration des panace'es, des re- 
medes polychrestes, spe'cifiques, dont fourmillent les matieres 
me'dicaies et les pharmacope'es, sans s’e'crier avec I’immortel 
Jean-Jacques Rousseau , que c’est pure malice aux homines 
de devenir malades ? Avouons cependant qiCil existe r^elle- 
ment des remedes he'ro'iques, et les cantharides sont certaine- 
mcnt de ce nombre. II me sufiira, pour le prouver, de par- 
courir rapidement les divers cas qui ne'cessitent leur'emploi. 
Afin de proce'der avec. ordre dans cet examen, je prendrai 
pour guide la Nosographie pbilosophique , et jhnvoquerai 
fre'quemment le tdmoignage de son illustre auteur. 

L’immense se'rie des infirmite's humaines s’ouvre par les 
fievres, et les augiote'niques ou inflammatoires occupent le 
premier rang. La marche re'guliere que suit la nature dans le 
de'veloppement, le progres et la terminaison de ces fievres, 
annonce un effort bienfaisant qui tend a lever un obstacle, a 
re'tablir I’e'quilibre rompu : il faut done se garder de pervertir 
ce mouvement salutaire, et se rappeler que, si la fievre est, 
dans plusieurs circonstances, un moyen de gueVison, e’est 
principalement aux inflammatoires qu’appartient cet'te prero¬ 
gative. Les succes, je dirais presque les miracles, que pre- 
tendent avoir op^re's Galien, Botal, Sydenham, Brown, en 
versant a grand flots le sang de leurs malades, ne m’en- im- 
posentpoint, et je suis tres-e'loigne' d’approuver, avec Cullen, 
la conduite de. Pringle , qui faisait succe'der les ve'sicatoires 
aux saign^es, malgre' les funestes examples qui aurpient du lui 
faire proscrire ce traitement meurtrier. 

Le cours des fievres me'ningogastriques ou bilieuses simples, 
est dgalement assujdti a un ordre re'gulier : les mieux caracte- 
rise'es se dissipent par des boissons de'layantes et aciduleS, 
pre'ce'de'es deTe'mdtique (tartrate de potasse antimoni^). 

II n’en est pas tout-a-fait ainsi des fievres ade'nome'ninge'es, 
muqueuses ou pituiteuses : produites par des causes de'biti- 
tantes, elles ne laissent point a la nature les forces ndeessaires 
pour rdagir convenablement, ce qui donne lieu a de frd- 
quentes anomalies, a des complications plus ou moins fu¬ 
nestes , en un mot, a une varidte' inextricable de symptomes 
qui se renouvellent inddfiniment, malgre' les secours les plus 
sagement combine's. C’est pour reme'dier a ces accidens, que 
Plenciz, Sarcone, Roederer et Wagler se sont servis avan- 
tageusement des ve'sicatoires , qui ne sont point indique's dans 
les fievres addnome'ningdes simples. 

Les principaux signes distinctifs des fievres adynainiques 
on putrides, sont la faiblesse et I’abattement. On apergoit 
dans le corps des individus qui en sont attaints, une tendance 
manifeste a la decomposition. Pour raniiner une machine 
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■dont les ressorts semblent avoii’ perdu, leur action, il faut 
promptement recourir aux toniques, et choisir ceux dont 
I’e'nergie est irreVocablement constate'e. C’est a ce litre que 
les vdsicatoires fixes ou ambulans, seconde's par des potions 
vineuses, alcoolise'es et camphre'es, remplissent parfaitement 
le but qu’on se propose, et me'ritent a tous e'gards la prefe¬ 
rence qu’on leur accorde ge'ne'ralement. Peu de praticiens 
*eront arrete's par les argumens frivoles et les craintes chime'- 
riques des docteurs Masdevall et Tralles , qui pre'tendent que 
le venin des cantharides, absorbe' dans la masse des humeurs, 
y porte nne de'ge'ne'ration profonde, une putrescence souvent 
mortelle. 

L’extreme danger qui accompagne les fievres ataxiques 
semble autoriser la de'nomination de malignes, sous laquell^ 
on les a long-temps de'signe'es : ce n’est plus, en effet, une 
simple prostration des forces j le de'sordre ne se borne plus a 
affaiblir la facultd motrice, a troubler quelques functions : le 
principe de la yie est lui-meme attaque'j c’est sur le cerveau 
que les fievres ataxiques piortent leur fatale influence. Faut-il 
done s’e'tonner des pbe'nomenes effrajans qui se succedent 
avec une prodigieuse rapidite', et coutre lesquels viennent si 
souvent debouer toutes les ressources de Part? J’ai vu les vd- 
sicatoires produire des efifets merveilleux, dans ces cas presque 
de'sespdre's : il est a propos de leur associer quelques moyens 
auxiliaires , mais aucun ne peut les remplacerj ils sent meme 
la pierre de touche la plus sure pom reconnaitre et mesmer 
la vitalitd'de nos organes. 

La fievre jaune d’Amdrique ofFre de nombreux rapports 
avec celle des prisons et des hopitaux, qui n’est elle-meme 
qu’une complication de la fievre adynamique avec I’ataxique, 
Dans les unes comme dans les autres, tme foule de malades 
ont du la vie a I’application des vdsicatoires sm la tete, la 
poitrine, I’abdomen ou les membres. 

On a coutume de regarder conime une mdtastase qu’il faut 
favoriser, I’druption des parotides dans les fievres adynami- 
ques et ataxiques. Bancg etPinel pensent, au contraire, que 
ces tumeurs sont presque toujoms funestes , en ce qu’elles 
ddterminent une sorte de congestion vers la tete. Aussi font- 
ils lems efforts pour les prdvenir ou les dissiper. Quoique le 
mddecin danois ait employd, ^lans cette intention, plusieurs 
mddicamens internes et extei’nes, il est facile de remarquer 
que les vdsicatoires ont puissamment contribud aux succes 
qu’il a obtenus. 

Les fievres rdmittentes et intermittentes pemicieuses, si 
bien dderites par Torti et par AUbert, ont dtd rangdes dans 
i’ordre des ataxiques par le professeur Pinel, qui ne voit dans 
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leur pe'riodite qu’un caractere g^nerlque : parmi les nom- 
breuses varie'te's de ces fievres, la comateuse est la seule que 
j’aie observee plusieurs fois en Ze'lande. L’application des 
vesicatoires au moment de I’invasion, diminua conside'ra- 
blement I’e'tat soporeux chez trois malades , et les disposa a 
prendre le quinquina, auquel ils furent redevables de leur 
gudrison. Le quatrieme fut moins heureux : le coma qui vint 
tout a coup exaspe'rerla fievre tierce simple qu’il avait depuis 
dix jours , se rapprocliait beaucoup de la catalepsie, puisque 
les membres conservaient assez exactement la situation que 
je leur donnais. Je fis appliquer de larges vdsicatoires aux 
cuisses, et des sinapismes a laplante des.pieds : I’impression 
des uns et des aiitres fut presque nulle, ce qui m’enleva I’es- 
pe'rance de pouvoir administrer le quinquina , et par conse¬ 
quent de sauver le malade. 11 n’j cut pas, en effet, la plus 
le'gere remission. Les symptomes devinrent de plus en plus 
alarmans , et se terminerent par la mort, vingt-sept heures 
apres I’invasion j les ventricules late'raux du cerveau e'taient 
distendus par une grande quantite' de lymphe coagule'e. C’est 
dgalement dans le premier acces d’une fiWre soporeuse que 
j’ai vu pe'rir, a Middelbourg , un de mes confreres, sans que 
les vd.sicatoires aient pu le tirer du coma, pour ainsi dire 
le'fhargique, dont il fut frappe'. 

La peste s’annonce, comme la fievre ataxique , par une 
Idsion profonde de la sensibilitd : elle ne s’en distinguerait 
meme que par un plus baut degre' de violence, si des exan- 
themes sordides et une efirayante contagion ne venaient lui 
imposer un type spe'cial. II est pourtant vrai de dire que la 
peste peut etre regarde'e comme une fievre ataxique tres- 
grave, complique'e de I’affection du systeme glanduleux; elle 
doit a ce double caractere la de'nomination de fievre adeno- 
nerveuse. C’est ici surtout 'qu’il faut vivement exciter les or- 
ganes tombe's dans la stii'peur et I’alfaissement j c’est ici qu’il 
faut tout mettre en oeuvre pour ranimer le flambeau de la vie 
pret a s’e'teindre. Avec quelle promptitude ne doit-on pas 
alors recourir aux ve'sicatoires , aux smapismes , aux frictions 
avec la solution alcoolique de cantharides ou avec I’ammo- 
niaque ? 

. Une foule de me'decins illustres, d’qbservateurs distingue's, 
regardent les exutoires comme un prophylactique excellent, 
et presque infaillible de la peste j des praticiens recomman- 
dables pensent, au contraire, que les ulceres artificiels, por- 
tant sur nos organes une action de'bilitante , les disposent a 
la contagion, au lieu de les en pre'server. Les pai-tisans de ces 
deux opinions diame'tralement oppose'es invoquent I’expe'- 
rience, qui ne parait point avoir encore prononce, quoique 
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malheureusement on ait mille fois a m^mede la consulter. 
C’onvient-il de re'unir les phlegmasies avec les fievres angio- 

teniques, ou bien doit-on etablir entre elles une ligne immense 
de demarcation, en les plajant dans des classes diff^rentes ? 
Ce n’est point ici le lieu de, discuter cette question intdres- 
sante, qui ne me semble pas completement re'solue. Pour se 
former ime ide'e exacte des pblegmasies , il est essential de 
fixer son examen sur cellcs qui attaquentla superficie du corps, 
et dont il est conse'quemment tres-facile d’observer la marche. 
La prodigieuse quantite' de nerfs qui vont s’e'pauouir dans le 
tissu de la peau lui communiquent une extreme de'licatesse , 
et ime telle sensibiUte', que le plus le'ger contact pent y 
exciter les douces dmotions du plaisir ou les cruelles atteintes, 
de la douleur : les fibrilles'nerveuses , irritdes par une cause 
quelconque, re'agissent bientot sm- les ramifications des vais- 
seaux sanguins et lympbatique's avec lesquels elles sent entre- 
lace'es , et deteiminent un afflux considerable des fluides 
qu’ils contiennent. Ne voit-on pas se de'velopper succes'sive- 
ment, dans I’e'iysipeie, tons les symptomes qui caracte'risent 
I’inflamrnatiqn j et Taction des ve'sicatoires n’opere-t-elle pas 
eh peu d’heures ce que Te'iysipele produit plus lentement , 
douleur , rougeur , clialeur , tension', et accumulation de 
-sdrosite' limpide sous Tepiderme ? Ces ^ets n’annoncent-ils 
point un mouvemerit salutaire de la nature , dans Te'iysipele 
comme dans les fievres angiote'niques , et ne doivent-ils pas 
rendre le praticien infiniment circonspect Sur Tusage des 
topiques , et notamment sur celui des rdpercussifs ? Ne Te'- 
clairent-ils pas aussi sur. Temploi des ve'sicatoires ? ne lui eh 
ddmontrent-ils pas Tutilite', et souvent Tindispensable nd- 
cessite', pour atlirer a la surface une pHegmasie qui menace 
un organe important ? Cette explication simple et, pour 
ainsi dire , mdcanique, est basde sur des faits multiplie's et 
incontestsdiles j elle embrasse presque toute la doctrine des 
dpispastiques. 

Si la variole parcourait rdgulierement, ses pdriodes, elle ne 
serait accompagne'e d’aucun danger, etlaisserait tout auplus 
apres elle, dans les cas ies plus graves, une le'gere altdration 
des traits de la plysionomie j mais les ymptomes adyna- 
naiques et ataxiques qui la compliipient fre'quemment, eq 
font une maladie tellement meurtriere, qu’elle re'siste aux 
mddicamens les plus actifs et les mieux indiquds. L’inocula- 
tion avait'ddjaprodigieusement diminud les ravages de ce fldau 
destructeur, et Timmortelle de'couyerte de Jenner en extirpera 
sans doute les dernieres racines. 

Moins formidable que la variole, mais susceptible de com¬ 
plications pareiUes, la rougeole exige Temploi des vesica- 
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toires , soit pour combattre radynamie ou I’ataxic , soitpour 
rappeler et fixer sur la peau I’e'ruption morbilleuse de'lites- 
cente. L’eiScacite' de ce moyen a e'te' parfaitement de'montre'e 
par le docteur Gaspard Roux, dans sou excellent 'Fraitesur 
la Rougeole. 

Les dartres, ces exanthemes hideux dessine's par le savant 
Alibert avec I’e'nergique pinceau d’Are'te'e, se jettentpar fois 
sur des organes essentiellement vitaux. Les pouxnons sont-ils 
le siege de cette me'tastase dangereuse ? on voit survenir une 
dyspne'e infiniment pe'nible , et presque sufifocante. Pour re- 
me'dier a ce symptome alarmant, il faut, attirer sans de'lai 
I’afiection berpe'tique a la surface du corps, par I’application 
d’un large ve'sicatoire sur la poitrine, et par radministration 
des plus puissans diapbordtiques. On a conscilld le meme 
topique pour de'truire radicalement ces dartres opiniitres qui 
semblent se jouer de tous les autres moyens ciiratifs , et le 
succes a plus d’une fois couronne' cette pratique bardie. II est 
cependant un grand nombre de cas ou ces ernplatres sonj plus 
nuisibles que salutaires. M. Alibert a souvent observe', par 
exemple , que, si la masse ge'ne'rale des bumeurs est im- 
pregne'e du vice berpe'tique , il survient consfamment une 
dartre squammeuse a I’endroit meme de la peau ou le ve'sica¬ 
toire a e'te' applique'. Get e'pispastique est d’ailleurs tellement 
irritant, qu’il pent occasionner les accidens les plus funestes 
cbez les personnes tres-sensibles. 

L’application des ve'sicatoires aux tempes, a la nuque, et 
. meme aux bras , a e'te' regarde'e comme un puissant de'riyatif 
dans les optbalmies tres-intenses. Les rdsultats varie's que j’ai 
obtenus de cette medication , dont j’ai fait un usage fi-e'quent 
sur moi-meme et sur d’autres, ne me permettent pas d’en 
constater I’utilite' re'elle. Je serais memetente' de croire qu’eUe 
ne rdussit que dans un tres-petit nombre de cas. 

Des observateurs recommandables, pai-mi lesquels il me 
sufidra de citer Fotbergfll et Pinel, attestent I’beureux ejffet 
des ve'sicatoires au cou dans les diffe'rentes especes d’angine, 
et meme dans celle de'signde sous le nom de croup, 

J’ai plus d’une fois moddre' et meme arrete' des flux diar- 
rbdiques et dyssente'riques rebelles , en appliquant un large 
vdsicatoire , soit sur Tabdomen, a I’exemple de Stoll, de 
Tbomann j soit a I’extre'mite infe'riem-e ou sacrde de la colonne 
verte'brale , ainsi que le conseille Forsten : ce stimulant dner- 
gique devient encore plus utile si la dyssenterie prdsente des 
symptomes adynamiques ou ataxiques. 

- La blennorrbagie urdtrale survient tantot spontandment, 
ce qui est fort rare j tantot elle est produite par des topiques 
irritans , par des diurdtiques acres , par certaines cspeces de 
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l)ieres ; tantot, et Lien plus fre'quemment, elle est une suite 
de la contagion siphiUtique-. La varidte' de ces causes n’ap- 
porte que de le'geres modifications dans la methode curative: 
c’est toujours une phlegmasie qu’il faut combattre, une irri¬ 
tation qu’il faut calmer par des de'lajans , des rafraichissans, 
des e'molliens, des mucilagiaeux j mais la blennorrhagie ne'- 
gligde ou maltraite'e peut devenir chronique ^ et par conse'- 
quent passer a I’e'tat de blennorrbe'e. La faiblesse du sujet, 
une diatbese cacbectique, suJEsent pour amener cette de'ge'- 
ne'ration. On doit alors remplacer les antipblogistiques par 
les corroborant, les excitans , et, parmi ces demiers, on. 
n’oubliera point les cantbarides : ce n’est pas dans la blen¬ 
norrbe'e seulement que ces insectes ont e'te' donnds avec succes 
a I’inte'rieur , quelquefois sous la forme de pilules, plus ge'- 
ne'ralement sous celle de teinture alcoolique, par Bartbolin , 
Lister, Blancard, Werlbof, Roberton 5 presque toutes les 
autres maladies des voies luinaires , telles que la dysurie, 
la strangurie , I’iscburie , la pyurie , la paralysie de la vessie, 
I’incontinence d’urine, et meme la leucorrbde, ont ete' sou- 
lag^es ou gue'ries par I’usage interne et externe des cantba¬ 
rides. Lorsqu’on voit le meme remede remplir des indications 
si contradictoires en apparence , on a droit d’en conclure 
que ces affections varie'es reconnaissent par fois la meme 
cause, I’atonie; mais plusieurs d’entre elles peuvent aussi 
etre produites et entretenues par I’inflammation, le spasme, 
I’e're'tisme : alors il faudrait bien se garder d’employer les 
cantbarides , qui aggraveraient le mal et le rendraient peut- 
etre mortel. 

Les signes distinctifs de la pleurdsie et de la pe'ripneumonie 
sont si incertains j ils ont dtd r^voquds en doute par des m^- 
decins si ce'lebres, I’autopsie cadave'rique les a si souvent 
de'mentis, ma propre expe'rience m’en a tant de fois ddmontre 
I’insuf&sance, les principes du traitement sont tellement iden- 
tiques, queje regarde ces deux pblegmasies comme insepa¬ 
rables , et les re'unis, a I’exemple de Cullen , sous le titre 
gendriyie de pneumonie. C’est ici que les ve'sicatoires ont e'td, 
pour ainsi dire , invoques de preference, et rarement ils ont 
trompe I’attente du praticien : on ne s’est pas borne' a les 
prescrire pour combattre la de'ge'nerescence putride j on les’ a 
mis en usage dans la premiere periode de la pneumonie , et 
souvent les symptomes dangereux qui.menacaient I’organe 
respiratoire ont disparu tout a coup. 

Dans le rbumatisme aigu, la nature est doue'e d’une grande 
energie, qu’il suffit de mode'rer par des de'layans, des rafrai- 
cbissans et une diete sdvere, pour obtenlr une beureuse et 
prompte gue'rison. Dans, le rbumatisme cbronique, au con- 
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traire, la reaction est tres-faible ; les membres sont dans un 
dtat d’inertie qn’il faut combattre par des toniques donne's in- 
te'rieuremenl, et applique's sur les parties souffrantes. Les 
vdsicatoires et les frictions avec la solution alcoolique de can- 
tharides sont alors un puissant auxiliairej quelquefois meme 
ils ont seuls I’honneur de la cure. Sans adopter la the'orie d« 
Cotugno , qui recommande de placer le ve'sicatoire sur le 
trajet du nerf, afin d’extraire le Iluide acrimonieux dont il 
est gorgd, il est juste d’appre'cier les observations intdressantes 
et la pratique e'claire'e de cet illustre me'decin.' 

Les hdmorragies sont distingue'es en actives et en passives : 
dans les unes et dans les autres, les ve'sicatoires sont tres-ra- 
rement indique's. Il est tout au plus permis de les employer 
comme rdvulsifs dans certains cas d’ne'moptysie rebelle. 

Les ne'vroses sont, de toutes les maladies, celles qui pre'- 
sentent au philosophe le spectacle le plus affligeant et le plus 
digne de ses me'ditations : il rejette avec de'dain les hypotbeses' 
plus ou moiiis inge'nieuses, les argumens plus ou moins cap- 
tieux du me'taphysicien subtil. Eclaire' par le flambeau 
de I’analyse, il ne cherche point ailleurs que dans .le systeme 
nerveux la source de nos facultds mentales, puisqu’une Idgere 
blessure de I’organe encephalique suffit pour rendre furieux 
le caractere le plus doux, pour plonger un homme de g^nie ' 
dans I’idiotisme le plus de'plorable. 

Parmi les ndvroses des functions ce're'brales, il en est plu— 
sieurs , telles que les affections comateuses, ou la nature est 
opprime'e et non dpuisde. Il s’agit done de lever les obstacles 
qui s’oposent au d^eloppement des forces de la vie. Pourrait- 
on re'voquer en doute I’utilitd des cantharides , dans ces cir- 
constances critiques ou une mort r^elle ne succede que trop 
souvent a une mort apparente ? 

Are't^e, qui passe pour avoir, le premier, employd les can- 
tbarides a titre d’dpispastiques , les faisait appliquer sur la 
tete dans I’dpilepsie , dont it les regardait comme un remede 
tres-efficace: S’vvct/ranifvi is « S'la, lav xMV^a.piS'av. Ce grand 
observateur recommandait au malade de boire dulaitpendant 
les trois jours qui prdee'daient ^application de ce topique, 
pour mettre la vessie a I’abri de son action irritante. 

Dans I’immense <juantitd des recettes publie'es centre I’hy- 
drophobie, les cantharides tiennent un rang distingue' : quel- 
ques-uns les donnent sous la forme de bols j d’autres les font 
entrer dans des potions antirabiennes qiii ne gudrissent point 
la rage j enfin le docteur Lalouette couvqe le malheureux hy¬ 
drophobe de ve'sicatoires , et ne le gue'rit pas davantage. 

Les ne'vroses de la locomotion sont prodigieusement varie'es: 
tantot le systeme musculaire est contracte spasmodiquement 



eomme dans le te'tanos^ tantot sa faculte motrice est aneaiitie, 
CQmme dans la paralysie j tantot il ^jjrouve une lesion qui 
participe de ces deux e'tats, comme dans la eliorde. Si les 
cantharides sont rarement utiles dans le tdtanos et la danse 
de Saint-Guy, n’offreht-elles pas une ressoiirce pre'cieus^ 
pour ranimcr la vitalite' qui succombe dans la paralysie? 

Une des plus belles attributions du systeme nervcnx est, 
sans contredit, de pre'sider a la reproduction. Les orgaiies 
destiue's a cette admirable fonction, doivent a leur texture , 
presque toute nerveuse, ces e'laiis de'licieux de la voluptd qui 
eiitrainent irre'sistiblement un sexe v,ers I’autre. Ce penchant 
qui va jusqu’a la fureur chez certains individus , s’afTaiblit et 
s’e'teint chez quelques autres, de maniere a laisscr leur coeur 

■ferme a la passion la plus douce : on dirait que la plus char- 
niante moitie' de I’espece humaine n’existe plus pour eux 
{Voyez ANAPHnonisiE). Cette affligeante astbe'nie n’est pas 
toujours ddsespdrde elle cede par fois aux: moyens thdrapeu- 
tiques spe'cialement destinds a stimuler les organes gdnitaux 
languissans. Ces moyens, dont I’emploi judicieux des can¬ 
tharides est certainement un des plus dnergiques, sont connus 
sous le noni aphrodisiaques. Voyez ce rnot. 
' C’est dans les hydropisies qpie les cantharides ont dtd le 
plus anciennement administrdes, et leur efllcacitd dans ces 
maladies ne peut etrc contestde. S’il fallait accumuler ici les 
autoritds les plus respectables, je ne serais embarrassd que 
da choix. Ne me suftira-t-il pas de citer Hippocrate, Galien , 
Capivaccio , Friccius, Grainger et Frdddric Hofinann ? J’ai 
moi-meme retire les plus grands avantages de la teinture al- 
epolique de cantharides, dans I’anarsaque et I’ascite. J’en fai- 
sais prendre d’abord cinq a six gouttes chaque jour, dans deux 
onces de solution de gomme arabique, et je suis parvenu a 
porter successivement la dose jusqu’a deux gros par jour, 
sans qu’il en soit rdsultd le j)lus Idger inconvenient: je secon- 
dais encore I’efFet de ce remede par ‘des frictions sur I’abdo- 
inen et la face interne des cuisses, avec la meme teinture. Le 
docteur Ldveque-Lasource a vu gudrir, a I’hopital de la Sal- 
pdtriere, dans I’espace de deuxmoiset demi, une femme dc 
soixante ans, attaqude d’hydropisie-ascite, avec cedeme des 
membres abdominaux, par I’usage prolonge d’un vdsicatoire 
a la cuisse droite. Frdddric n , roi de Pnisse, dprouva quel-r 
que soulagement de 1’application d’un vdsicatoire au bras, 
dans I’hydrothorax dont il mourut apres onze mois dc souf- 
frances. Des praticiens ce'lebres, dont la vdracitd ne peut etre 
suspecte, certifient avoir gudri des hydrocdphales ext.ernes.et 
internes , en couyrant la tete d’un large vdsicatoire.'. . 
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specialement occraes des contharides : tels sont Albiniis, en 1687; K.irch- 
dorf, en 17115 Wedel, en Hayle, en 1786; Scbinow, en 1794. 

Sassonia et son adversaire Massaria, en tSgi; Faseb, en 1678; Ortipb, en 
1696; Santanielli, en 16985 Scbweicker, en 1701; Giorgi, en 1706; Bac- 
njcister, en 17275 Perez, en 1742; Laplanche, en 1779; Keys, en 17815 
Harnnann, en 17905Pertsch, en 17985 Falieres, en i^4- 

CAlSiTHUS, s. m. canthus. de kclv^o{ , angle de I’oeil. Ce, 
ot a dtd conserve dans les langites latine et francaise, et est 
nplojd dans le meme signification. Vojez oeJl. 



CANULE, s. i. cannula, diaynutif dc cannce, roseauj 
instrument allongd, creux, ordinairement cjlindi-ique et ou- 
vert aux deux extre'mite's. L’usage familier du cautere actuel, 
chez les anciens, rendait tres-fre'quent chez eux celui des ca- 
iiules : elles servaient a de'fendfe de Faction du feu les parties 
voisincs de celles que I’on avoit I’intention de cautdriser. Ils 
s’en sont servi, tres-fre'quemment aussi, dans Fintention d’en- 
tretenir ouvertes des plaies servant d’orifice a des sinus, ou 
communiquant avec les cavite's inte'rieures 5 mais on a presque 
totalement abandonnd aujourd’hui ce dernier usage : on ne 
s’en sert presque plus dans ce sens que pour entretenir Fou- 
verture faite au sinus maxilaire a travers le rebord alve'olaire, 
et pour pre'venir le trop prompt affaissement des parois de 
Falve'ole perfore'e. 

Les substances dont on fait les canules sont presque con- 
stanimcnt me'talliques : leur malleabilite' a la faveur de la 
chaleui’, et la force que les me'taux conservent sous de petites 
masses, leur ont fait donner cettepre'fe'rence. II faut cependant 
conyenir que le fer serait pent etre encore d’un usage assez 
commuii parmi nous, si les canules pouvaient etre construites 
avec des substances mbins bonnes conductrices du caloriqnc 
que les me'taux : Fexpe'rience semble prbuver, par exemple , 
que Fdtablissement d’une route artificieile serait le proce'de' 
ope'ratoire le plus sur pour le traitement de la fistufe laciy- 
male , si Fon pouvait avoir la certitude de faire une perte de 
substance 3 que le feu serait le seul moyen dont Faction ne 
laisserait aucim doute a cet dgardj mais la situation profonde 

. de la cloison a de'truire, et la de'licatcsse des parties envi- 
I'onnantes et qu’il importe de conserver , rendent sen usage 
impraticable en pareil cas; avec des canules me'talliques : le 
feu est sans contredit le moyen le plus eflicace et tout a la fois 
le plus expe'ditif que Fon puisse opposer aux progres. de la 
cariej mais la situation ordinairerhent profonde du sidge de la 
maladie, la ne'cessite' de bonier Faction du cautere, mettent, 
le plus souvent, dans Fimpossibilite' d’en faire usage. 

On a, a diverses e'poques , fait un usage tres-varid des ca¬ 
nules 3 on s’en est servi pour porter des substances astringentes 
ou caustiques dans des cavitds plus ou moins profondes, soit 
pour avreter des hdmorragies dont la source n’dtait pas appa- 
rente (Voyez hemorragie nazale.) , soit pour de'truire des 
excroissances morbifiques, connues ou suppose'es, et situdes 
profonddment ( Vojez polypes du nez , carnosites de l’u- 
RETRE.), Dans tons ces cas, on chargeait une canule de la 
substance que Fon se proposait d’employer 3 on portait Fex- 
trdraitd de Finstrument sur la partie on Fon de'siraitappliquer la 
substance me'dicamenteuse, et l’onsoufflait aFautreextrdmitd. 
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On fait encore un usage analogue d’un tuyau de plume, pour, 
appliquer sur le feuillet oculaire de la membrane conjonctive 
des substances re'solutives, sons forme pulve'rulente. f^ojrez. 
T.AIE , OPHTJLMIE. 

Mais I’usage le plus inge'nieux qu’on ait fait des canules, 
c’est d’avoir joint Get instrument au poingon du trois-quarts. 
Avant cette invention utile , on plongeait dans les collections 
aqueuses ou autres , que Ton se proposait de vider par une 
yetite ouverture, la lame d’luie lancette ou celle d’un scalpel 
a deux trancbans : sur cet instrument que Ton retirait, on 
glissait un stilet, et, a la faveur de ee dernier, une canule; 
pratique incommode et difiicile, qui supposait une ouverture 
plus grande qu’il ne fallait rigoureusCment pour admettre la 
canule, et qui rendait par conse'quent cette derniere inutile. 
Mais un poingon de trois-quarts , qui pe'netre les parties en 
faisant une ouverture triangulaire, dont les angles peuvent 
etre refoule's sans inconve'nient et sans perdre leur e'lasticite' 
et la faculte' de se remettre en contact, peut etre facilement 
suivi d’une canule cybndrique exactement adapte'e au contour 
du poineon. La canule alors'est exactement conforme au dia- 
metre de I’ouverture ; elle la remplit sans effort, et en se 
retirant elle permet aux parties de revenir sur elles-memes 
et d’elFacer completement I’ouverture. Employe'e de la sorte, 
une canule peut agir comme moyen d’e'vacuation, sans per- 
mettre a Fair de prendre la place du liquide^ elle peut aussi 
servir de moyen (Fexploration. On a plus d’une fois eu recours 
a son usage pour dclaircir les doutes que I’on avait sur des 
tumeurs fluctuantes et suspectes, et souvent des ane'viysmes 
qui avaient entierement perdu leurs battemens, n’ont dte' 
reconnus qu’apres y avoir plonge' un trois-querts, et au sang 
que rapportait la canule, en la retirant aussitot, apres avoir 
fait rdtrograder de quelques lignes le poineon dans sa cavite'. 
Nous scrions bien e'loigne's de recommander une semblable 
conduite si, comme on I’a cru trop g^ne'ralement, il e'tait 
vrai qu’il fut toujours aise' de reoonnaitre un ane'vrysme anx 
symptomes qui le caracte'risent ordinairement : mais il faut 
s’avancer aussi haut que possible : il des cas ou le diagnostic 
est absolnment impossible, et-la chirurgie est trop peu avan- 
ede sous ce rapport, et le cas dont il s’agit trop important et 
trop pe'rilleux pour qu’il ne doive pas etre permis d’user de 
tout pour dviter de tomber dans une erreur dont il n’y a que 
trop et de trop ce'lebres exemples. 

Nous n’entrerons pas ici dans de plus grands de'tails tou- 
ebant les nombreuses modifications que les canules ont subi 
dans leur re'union aux divers instrumens aigus ou trancbans j 
il nous suffit de dire que le trois-quarts a du donner I’ida'e 
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du phaiyngotome, du cystotome, du kistitome, etc. ( Vojez 
ces mots), ou la canule joue toujours le principal role. 

Nous n’ajouterons plus qu’un mot, pour dire que les canules 
ont e'td employees aussi, sous des formes infiniment varie'es, 
a litre de porte-noeud, de serre-noeud, dans les divers cas ou 
il s’agit de placer quelque ligature. Voj'ez polypes , hemor- 
BAGIE NAZALE , PHARINX. ( DELPECH ) 

CAOUT-CHOUC, s. m. vulgairement gomme elastique , 
sue coagule'de , hevea Guianensis, arbre de I’Ame'- 
rique me'ridionale, de la monoecie monadelphie , L. famille 
destithymaloides, J.D’autres plantes fournissente'galement le 
caout-chouc, telles que le figuier d’Inde, Vurceole elastique, 
le jacquier, le comiphora Madagascarensis, le castilloya 
elastica.'Bvichoh, (Journ. de Pharm. de Trommsdorf, t. iii), 
dit avoir trouve' le caout-chouc dans ropium. Klaproth I’a 
rencontre' dans le Copal ((Euvres de la Societe de Berlin, 
tom. II ). On lit dans les Annales de Crell, tom. i, que la 
partie du mastic insoluble dans I’alcool est analogue au caout¬ 
chouc. Enfin, Carradori et quelques autres chimistes ont cm 
le trouver dans la re'sine du guy de chene, dans le sue laiteux 
dcs euphorbes, des tithymales, de la laitue et des figuiers; 
Mais ces produits immediats ne jouissent que d’une partie des 
proprie'te's qui caracte'risent le sue de I’he've'. Get arbre s’e'leve 
jusqu’a cinquante ou soixante piedsq il ne porte des branches 
qu’a son sommet il croit naturellement dans les forets de la 
Guiane et au Bre'sil. La Condamine est le premier franeais 
qui I’ait observd et de'erit, dans sa Relation de da riviere des 
Amazones, en 1743; il trouva un grand nombre d’he've's 
dans la province d’Esmeraldas, au nord de Quitto. Dans 
quelques contre'es de I’Ame'rique, on connait Fhe've' sous le 
nom de cahuchu , et, dans d’autres parties, on donne le 
meme nom a des arbres diffe'rens qui fournissent une matiere 
analogue: tels sontj notamnient, une espece de figuier des 
forets de Guaranda, et un autre figuier de Santa-Fe'. On 
pourra consulter a ce sujet I’int^ressantc notice que M. Alibert 
a publide siu le caout-chouc (BulletindesSciencesMedicales, 
vol I, pag. 49)- Les habitans font ddcouler le sue de ces arbres 
par le moyen d’incisions, et avec ce sue dpaissi spontane'ment 
a Fair; ils font des flambeaux qui brulent tres-bien sans me- 
che et donnent une belle clartd. Ils en font aussi des bottiries 
d’une seule piece, des balles de paulme , des bouteilles. Leur 
proce'de', pour cela, est tres-simple : ils prdparent, avec de 
I’argile, un moule creux sur lequel ils e'tendent plusieurs 
couches de sue laiteux d’he'ye'jquand ces couches coaguldes ont 
I’e'paisseur convenable, ils brisent le moule et le retirent en 
TOorceaux. Les Omaguas adaptent a ces bouteilles des canules 
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debois et en font de.veritables seringues : aussi les Portugal's 
ont-ils donne a TheVe le nom de pao de xiringn ( bois de 
seringue). C’est aussi sous la forme de bouteilles que le caout¬ 
chouc nous parvient dans le commerce, ou pendant long- 
temps les droguistes ne font vendu qu’aiix dessinateurs pour 
effacer le crajon sur le papier. Ses usages sont devenus plus 
nombreux et plus importans depuis qu’on a trouve' le moyen 
de le dissoudre. 

Le caout-chouc du commerce est en morceaux e'pais comme 
du cuir, d’une couleur brune ou rousse, solide, tenace et 
d’une grande e'lasticite', sans odeur, sans saveur , inalte'rable 
a fair, insoluble dans I’eau froide, se laissant uu peu ramollir 
dans I’eau bouillante. II se fond a la chaleur de ioo°; il 
brule avec une flamme blanche , il donne, par la distillation y 
une huile fe'tide , colore'e, un liquide aqueux, du gaz hydro¬ 
gene carbond et de I’ammoniaque. 

La proprie'te' qu’il a de se ramollir dans I’eau bouillante 
tellement que, par une pression continue,: on pent re'unir 
deux morceaux ensemble, a donne' a M. Grossart I’idc'e de 
former avec le caout-chouc des tubes ou tuyaux e'lastiques. 
<t Pour cela, dit-il, on le coupe en bandesj.on les ramollit 
dans I’eau chaude ou dans le petrole chaufife' j on les tourne 
autour d’un baton cylindrique, de maniere que les bords se 
touchent exactement; on enveloppe le tout d’un rubau. Au 
bout de quelque temps on I’enleve , on met le cylindre dans 
I’eau, pour ramollir le caout-chouc j alors on peut oter faci- 
lement la forme. 

Macquer est le premier chimiste qui soit parvenu a dis¬ 
soudre. le caout-chouc daus I’e'ther sulfurique. Quand ce li¬ 
quide est bien rectifie', il peut dissoudre cinq onces et demie 
de gomme e'lastique par livre. Lorsqu’on fait dvaporer I’dther, 
le re'sidu est du caout-chouc non alte're'. Lorsque cette matiere 
est prealablement divise'e et ramollic dans I’eau chaude , elle 
se dissout beaucoup mieux. 

L’e'ther est trop cher et trop pre'cieux pom: I’employer ai 
dissoudre la gomme e'lastique; il a fallu chercher d’autres 
I'e'actifs j on les a trouvds dans les huUes essentielles , seules 
ou me'lange'es d’huiles grasses. On pre'pare un vemis de caout¬ 
chouc en faisant foudre cette matiere dans un^me'lange d’huile 
de lin et de te're'benthine j lorsque la dissolution est faite, on 
I’e'tend avec uu pinceau sur les e'toffes, ou bien on en met 
sur le tissu une certaine quantity et on I’e'tend a la maniere 
des sparadraps. C’est ainsi que I’on enduit les toiles ou taf¬ 
fetas destine's a faire des, ballons ae'rostabques, des couver- 
tures impermdables, des tabliers pour les nourrices , des en^ 
yeloppes de chapeaux, des sgrre-tetes pour les nageurs. 
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Morellot a donne un precede pour dissotidrc promptement 
le caout-chouc; le voici: on prend de la gomme elastique ,• 
on la coupe par petits morceaux, on la met dans un matras, 
on verse par-dessus un melange d’une paitie de camphre ni- 
trique (huile de camphre) et de; sept parties d’alcool camphre'. 
Le caout-chouc se ramollit tres-promptement | on le se'pare 
du fluide qui surnage, et on I’expose a Taction de Tessence 
de te're'benthine : la dissolution s’opere a froid. 

C’est par ces diffe'rens moyens que Ton fabrique tous les 
instrumens de caout-chouc dont on se sect en chirurgie, 
comme canules, bourelets, pes'saires, anneaux, sondes pleines 
et creuses , seringues ^ etc. (cadet de gassicodet) 

achAed (Francois diaries), Versuclie ueher das etc. c’esl-i-(3ire, Essais sur 
• la resine elastiqne. (Inseies dans les Memoires des sautateure de la nature, 
• de Berlin , anpee 1777). 

jvtiAAss (Arnond), De resina elastica Cafennensi, Diss. in-4'’. Vhra- 

^ Cette^utile monographie a ete reimprinj.ee dans le premier volume de la 
CaUectio disserlatinnum selectnrum de.Jansen. 

bf.bnAed, Memoire sur le caont-chonc, connu sous le nom do gomme elas- 

."^On trouve cet interessant Memoire dans le Journal de physique de Tabbe 
' Rosier, annee 1781, tome i, pag. 265; (f. p. c.) 

CAPELINE , s. f. dc caput, tete) sorte de bandage dont- 
dn se sert dans les amputations du bras, de Tavant-bras, de, 
la ctiisse et de la jarobe, aihsi que dans la fracture de la cla- 
vicule, les plaies de tete et Te'cartement des sutures du crane. 
II tire son nom de ce qu’il entoure la partie comme uh bonnet 
Ott une capotte enyeloppe la tete. , . 

La capeline n’est plus guere en usage qu’aux arme'es, apres 
les emputations des membres : on y a renoned dans les hopi- 
taux civils, a cause de la difficulty de son application, du peu 
de solidite' avec laquelle les pieces d’appareil sont retenues. 
par elle , et de la de'nudation qu’elle occasionne en relevaut 
les chairs et les dloignant de Tos. Elle peut se faire avec une 
bande simple , ou avec une bande roule'e a deux globes. 

L’amputation terrain e'e, la plaie couverte de charpie, et 
celle-ci soutenue par une compresse taillde en croix de Malte, 
on fixe le chef de la bande au-dessus du nioignon par deux 
circulaires 7 on la renversc ante'rieurement, pour la faire passer. 
devant ce moignonj on la renverse aussi postdrieurement, et 
on maintient les deux renverse's par une circulaire : apres 
quoi on fait, de la partie exteme a Tinterne, deux autres ren¬ 
verse's qui croisent les premiers a angle droit j on les assu- 
jdtit encore par un tour de bande, et on descend ensuite par- 
des doloires pisqu’a Textre'mite' du moignon. « 



28 CAP 

La capeline a deux globes pour les amputations, se fait 
avec une bande de huit a dix aunes de long, sur trois travers 
de doigt de large, et roulde a deux globes de grosseur ine'gale f 
le plus gros sert pour les renverse's, et le plus petit pour les 
circulaires ; celui-ci doit etre confie' a un aide. Le chirurgien 
pose le plein de la bande sur la partie ante'rieure du membre, 
fixe le gros globe par deux circulaires, et le ramene par des 

■doloires jusqu’a I’endroit ou se trouve le petit globe : il ren- 
verse celui-ci d’avant et arriere sur le moignon, et I’arrete 
par une circulaire : il fait un second renverse' de la partie ex- 
terne a I’interne , et le maintient encore par un tour du gros 
globe, ensuite il dpuise ce dernier par des rampans et des 
doloires. 

Cette demiere espece de capeline ne sert que pour I’ampu- 
fation de la cuisse , et peut-etre me'riterait-elle d’etre conser- 
ve'e dans la pratique militaire: elle ollre, en effet, beaucoup--. 
de soliditd ,.uvantage qui me'rite d’etre pris en consideration 
lorsque le malade doit etre transporte' sur des voitures. Si 
I’ablation du membre ava'it e'td faite tres-baut, il faudrait 
tourner le gros globe autour du bassin , sans quo! on s’expo- 
serait a voir I’appareil derange par les mouvemens imprimes 
au moignon. (iourdak) 

CAPELINE DE LA cLAvicuLE j bandage qu’on a conseille' dans 
la fracture de la clavicule, mais qui conyient surtout dans 
celles de I’apophyse acromiale et de I’epine de I’omoplate. Sa 
bande doit avoir quatorze aimes de long, trois travers de doigt 
de large , et etre rouiee a deux globes j I’un, plus gros, pour 
les circulairesj Tautre, plus petit, pour les renverses. On en 
applique le plein sur la partie latdrale de la poitrine et du 
cotd opposd a I’e'paule malade; on contourne les deux globes 
autour de la cavitd thorachique, et on les entrecroise sous la 
mamelle : le plus petit se renverse alors de maniere a recbu- 
vrir les parties antbrieure etpostbrieure de la poitrine, ainsi que 
I’bpaule malade, et on le fixe par un tour _de circulaire : on 
continue ensuite de le renverser d’arriere en avant, et d’avant 
en arriere, de maniere que les doloires le recouvrent a demi 
et approchent du cou: on assuje'tit chaque renversd par un 
tour de circulaire. Ce bandage n’est pas tres-solide, comme 
en ge'ne'ral tons ceux qu’on a imagine's pour contenir la frac¬ 
ture de la clavicule : il est d’ailleurs d’une application fort 
difficile. (jourdak) 

CAPEHNE DE LA TETE. VojeZ BONNET d’hiPPOCRATE. 

CAPILLAIRE , adj. cappiU'aris de cappillis cheveux ; qui 
a la te'nuitb d’un cheveu. En botanique, on nomme feuilles 
capillaires celles qui sont allonge'cs et extremement de'lie'es*- 
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En physique, on appelle tujaux capillaires des tubes dont le 
calibre est d’un diametre infiniment petit. Ces tubes sont 
I’objet d’un phe'nomene curieux, etque, pendant longtemps, 
on n’avait pu expliquer d’une mauiere satisfaisante, I’ascen- 
sion de certains liquides dans lesquels ils sont plonge's. 
Comme on a. voulu assimiler a ce phdnomene celui de I’ab- 
sorption cbez les etres organises, il est a propos que nous 
rappellions, en peu de mots, la theorie qui en a dte' donne'e, 
afin de faire sentir la difference qui existe entre I’un et I’autre. 
. Le.s tuyaux capillaires qui servent a faire I’expe'rience dont 
nous avons parle', devant etre transparens j)our que I’ascen- 
sion du fluide puisse y etre apercue, sont ne'cessairement de 
verre. Or, le verre exerce sur I’eau et sur plusieurs autres 
liquides une attraction manifeste. Que I’on plonge de champ 
une lame de verre dans I’eau, on voit le liquide s’dever sur 
chacune de ses faces, et de'crire une courbe.dont les _ deux 
extre'mite's se confondent, d’une part, avec la ligne qui 
marque le niveau de I’eau, de I’autre avec celle qui determine 
la direction du verre, et que nous supposons verticale. Qu’au 
lieu d’une lame on se serve d’un tube, la meme ascension se 
fera circulairement a I’inte'rieur comme a I’exte'rieur de ce tube, 
et figurera une courbe semblable a la prdce'dente. Mais si des 
parois du tube sont tres-rapproche'es, comme cela a lieu dans 
un tuyau capillaire, I’attraction exerc^e par sa surface interne 
agissant sur une tres-petite quantite' de liquide , produira un 
effet beaucoup plus grand et dilterminera, par consequent, 
une ascension beaucoup plus considerable5 et .comme nous 
supposons le diametre du tube beaucoup plus petit que I’e'ten- 
due de la courbe determine'e par I’attraction du verre sur I’eau, 
il en re'sulte que ce ne sera pas seulement sur les bords, mais 
encore au centre du tube que I’eau sera eievde au-dessus de 
son niveau. 

Maintenant, je dis que I’absorption de difFe'rens liquides 
par les vaisseaux absorbans des plantes et des animaux, n’a 
qu’une analogic fausse avec I’ascension de I’eau dans les tuyaux 
capillairesj ear, 1°. ces tuyaux lorsqu’ils sont plongds dans 
I’eau, sont absolument vides, et s’ils ne I’dtaient pas, le liquide 
ne pourraient s’y e'lever ; 2®. jamais et dans aucun cas I’as¬ 
cension n’est considerable, et ne passe certaines limites de'- 
termindes. Ainsi, ce n’est pas dans les lois de la simple phy¬ 
sique qu’il faut chercher I’explication de I’absorption, phe'¬ 
nomene purement vital dans les etres organise's. Vojez ab¬ 
sorption et lymphatique. 

Quoique les vaisseaux absorbans on lymphatiques puissent, 
jusqu'a un certain point, etre appelds vaisseaux capillaires, 
surtout vers lenr origin© , ce nom a dtd re'serve' a un autre 



5o CAP 

ordre de vaisseaux , dont I’ensemble constitue ce qu’on appelle 
sjSterne capillaire. Voici Pide'e qu’on doit se former de ces 
vaisseaux, qui n’oat e'td bien connus que des phjsiologistes 
modern es. ’ ' i 

Les arteres, eomme on I’a dit ailleurs ( Vojez artere), 
se partagent et se ramifient a I’infini, et leurs ramifications 
deviennent de plus en plus petites: lorsqu’elles sont parve- 
nues an point ou leur exiguite' les rend presque imjjercep- 
tibles, elles commencent a prendre le noha de vaisseaux capil- 
laires. Ces vaisseaux communiquent les uns avec les autrespar 
unefoule d’anastomoses {J^oyezee mot), et ferment un vM-^ 
table re'seau continu, d’ou uaissent, i°. les veines, 2°. les 
conduits exerdteurs des diffe'rentes glandes : S'*, a ce qu’on 
suppose , les vaisseaux exbalans , parmi lesquels on range 
ceux qui servent a la nutrition. 

La structure des vaisseaux capillaires n’est pas bien de'termi-: 
nee: leur extreme te'nuite' les rendinaccessibles a nos moyens 
d’examen. Nous ignorons , par conse'quent, s’ils orit plusieurs 
tuniques , s’ils ont des fibres longitudinales ou'circulaires , s’iis 
sont accompagne's de filamens nerveux, etc. Tout ce que 
nous savons , e’est qu’ils jouissent de la proprie'td d’etre im- 
pressionne's paries fluides qui y abordent, et de re'agir sur 
eux de maniere a les expulser. Nous reviendrous bientot sur 
ces phe'nomenes. 

Comme les arteres qui naissent de I’aorte penetrent dans 
toutes. les parties’ du corps, il est e'yident qu’il n’en est aucund 
qui ne soit le sidge du systeme capillaire mais, outre ce 
systeme capillaire, qu’on pent nommer ge'ne'ral, il eh existe 
un tout particulier, qui estpropre aux poumons , et qui doit 
son origine aux ramifications de I’artere pulmonaire. Ges deux 
systemes se balancent re'eiproquement, comme I’a remarqu^ 
Bichat, dans les pbdnomenes qui tiennent a la circulation dii 
sang: eneffet, e’est en traversant le systeme capillaire ge'ndral 
que le sang artdriel perd les qualite's qui lui sont propres et 
devient veineux [P'ofez saxg) , et e’est dans le systeme ca- 
pillaire pulmonaire qu’il reprend ces memes qualite's par 
I’influence de fair atmosphdrique qui pe'netre dans les pou¬ 
mons a chaque inspiration. Il se passe done dans I’un et 
I’autre de ces systemes des efifets en quelque sorte opposds,) 
et le sang a besoin de traverser successivement chacun d’eux 
pour se maintenir dans le meme dtat duranttoute la vie. Com- 
bien cependant ces deux systemes ne different-ils pas , rela- 
tivement a leur dtendue ! L’un , hornd aux seuls poumons 
n’occupe qu’une partie de la poitrine, tandis quel’autre entre 
dans la structure de tous les organes , sans en excepter les 
poumons eux-memes : la disproportion est e'norme. C’est en 
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ram qu’oji a cTierch^ a I’attenuer en faisant remarquer que le 
systeme capillaire ge'ne'ral servait non-seulement de reservoir 
au sang qui, des arteres , devait se rendre dans les veines; 
mais qu’il foumissait encore la matiere des se'cre'tions , des 
exhalations et de la nutrition , tandis que celui des poumons 
n’avait d’autre usage que d’entretenir la circulation du sang : 
naalgre' cette distinction tres-re'elle, le premier contient en¬ 
core beaucoup plus de sang que le second. Mais pourquoi 
voudrait-on qu’il y eut dgalitd de masse entre ces deux sys- 
temes ? Cela n’est nullement ne'cessaire pour concevoir la 
circulation et I’oxige'nation du sang dans les poumons. Nous 
entrerons , a cet e'gard, dans quelques details , parce qu’il 
nous parait que cette question n’a pas e'te' traite'e par Bichat 
aussi clairenient qu’on pouvaitle desirer, etqu’elle embarrasse 
beaucoup ceux qui commencent I’e'tude de la physiologic. 

Supposons que la quantite de sang contenue dans le sys¬ 
teme capillaire des poumons soit a celle que contient le 
systeme capillaire ge'ne'ral dans le rapport de un a dix. Sup¬ 
posons , en meme temps, que le volume de sang expiilsd de 
chacun des ventricules du coeur dans le moment de la systole 
soit e'gal, et qu’il forme la cehtieme partie de celui qui est 
contenu dans les poumons, il fera , d’apres la supposition, 
pre'ce'dente , la millieme partie du sang contenu dans le sys¬ 
teme capillaire ge'ne'ral. Maintenant les ventricules se con- 
tractent, et aussitot le sang est poussd dans I’aorte et ses 
divisions , d’une partj de I’autre, dans I’artere pulmonaire et 
tons ses rameaux : il pdnetre en meme temps une e'gale quan¬ 
tite' de sang dans les deux systemes capillaires; ainsi le pul¬ 
monaire , au lieu d’en contenir cent parties, se trouve en 
contenir cent une, et le systeme capillaire gdne'ral mille une, 
au lieu de mille. Mais , pendant la diastole qui succede , une 
e'gale quantite' de sang rentre dans les ventricules, par con¬ 
sequent une dgale quantity de sang sort des systemes capil¬ 
laires : celui des poumons n’en contient done plus que cent 
parties , et celui de tout le corps que mille. La meme chose 
arrive a chaque pulsation; et quoique la capacite' du systeme 
capillaire pulmonaire soit heaucoup plus petite que celle de 
I’autre systeme, il ne se trouvera jamais engorgd. Il est dton- 
nant qu’un raisonnement aussi simple n’ait pas frappe' 1’esprit 
du cdlebre Bichat; mais il dtait ennemi de tout ce qui semble 
etre une application du calcul aux phe'nomenes de I’e'conomie 
vivante. Aussi se jette-t-il ici dans le vague des hypotheses : 
il suppose qu’a chaque pulsation il sort seulement du coeur 
une quantity de sang proportionnde a celle que les poumons 
peuvent recevoir; ensuite, il semble croire que la circulation 
se fait avec plus de vitesse dans les poumons que dans le reste 
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du coqjs , et rappelle ce principe d’hydraulique, que la 
vitesse d’un fluide qui se meut^est en raison inverse du calibre 
des vaisseaux qu’il parcourt, comme si le calibre des vais- 
seaux capillaires des poumons n’e'tait pas le meme que celui 
des autres vaisseaux du meme genre ! Cette supposition d’ail- 
leurs n’est pas plus ndcessaire que la premiere, pour conce- 
voir le libre passage du sang dans les vaisseaux capillaires du 
poumon. C’est ce que nous aliens de'montrer encore par le 
calcul, en nous servant toujom-s de nombres ronds, pour plug 
de simplicite'. II importepeu que notre Evaluation soit exacte: 
quels quesoient les nombres, la forme du calcul sera toujours 
la meme. 

Supposons done que la longueur du trajet que le sang doit 
parcourir dans le poumon soit a celle de son trajet dans le 
systeme capillaire ge'nEral, dans le rapport de un a dix : si 
la quantite' de sang chasse'e des deux ventricules a ebaque 
pulsation est toujours cense'e la meme , il en re'sultera que 
pendant le temps que cette quantite' de sang que nous prenons 
pour unite' traversera le poumon, une e'gale quantity ne par- 
courra que la dixieme partie du trajet qu’elle a a faire dans 
i’autre systeme capillaire , ou, ce qui est la meme chose, que 
le sang se renouvellera dix fois dans le premier pendant le 
temps qu’il ihettra a se renouveller une seule fois dans de 
second. Mais ceci n’empeche pas que la vitesse ne soit e'gale, 
puisque nous I’avons suppose'e telle, et n’exige pas que le 
meme sang passe plus souvent dans le systeme capillaire du 
poumon, que dans le systeme capillaire gEne'ral. C’est pre'ei- 
se'ment comme si une chaine continue e'tait autour de deux 
roues de diametre dilfe'rent: certainementun point quelconque 
de la chaine mettrait moins de temps a parcourir la petite 
roue que la grande; mais la chaine entiere serait mue avec 
ime vitesse e'gale; dans tons ses points a la fois. 

Ce n’est pas, au reste, que nous pre'tendions renouveller 
les systemes des me'caniciens que Bichat a combattus si vic- 
torieusement ^ nous convenons , avec lui, que lesphe'nomenes 
de la vie n’ont point cette uniformite' qui caracte'rise ceux que 
pre'sente la matiere inerte ) que les 'donne'es relativement a 
une fonction quelconque, sont en ge'ne'ral trop peu nombreuses 
et trop incertaines pour qu’on puisse en faire I’objet d’un 
calcul rigoureux j tout ce que nous avons entrepris de de'¬ 
montrer, et nous croyonsy etre parvenu, c’est que la dispro¬ 
portion qui existe entre I’Etendue., ou, si Ton veut, la capa- 
cite' des deux systemes capillaires , n’est point par elle-meme 
un obstacle au mouvement uniforme et rEgulier du sang 
dans la suite des vaisseaux qu’il parcourt, et que, par consE- 
se'quent, il est inutile de recourir a aucune supposition pom- 
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expliquer les phenomenes de la circulation relatifs aux vais- 
scaux capillaires. 

Si I’ensemble des vaisseaux sanguins n’etait qu’une suite 
de tuyaux iiicrtes , la seule impulsion du coeur suffirait non- 
sculement pour pousser le sang dans les arteres, mais pour 
lui fairc traverser les deux systemes capillaires ct le, ramener 
par les Yeines : mais il n’en est point ainsi. La preuve que le 
sang se meut dans les capillaires , en vcrtu d’une action qui 
leur est propre , c’est que dans les injections faites par les 
arteres sur le vivant, on e'prouve une re'sistance que I’on ne 
rencontre pas sur le cadavre. Une autre preuve non moins 
convaincante, c’est que certaines parties qui paraissent habi- 
tuellement ne point contenir de sang , on n’en contenir qae 
tres-peu, comme les tendons , les membranes se'reuses, etc. 
se colorent tres-promptement par I’introduction de ce Iluide 
dans leurs vaisseaux capillaires, lorsqu’elles ont dtd soumises 
a Taction d’un irritant quelconque^ Bichat citait pour example 
le pe'ritoine'. Qu’on en mette une portion k de'couvert sur un 
animal vivant, d’abord elle parait d’une transparence presque 
parfaite; pen a pen, elle devientd’un rose de plus enplus fonce'; 
bientot on y remarque des points sanguins ti-es-prononce's ; et 
enfin , elle prend une teinte rouge presqu’aussi vive qu’une 
membrane muqueuse. Ce qui se passe quand une e'motionvive 
de Tame vient re'pandre sur les joues une rougeur involontaire, 
a quelque chose d’analogue. II est e'vident que tous ces phe'- 
nomenes sont uniquement Teffet des proprie'tes vitales des 
vaisseaux capillaires, puisqu’ils sont purement locaux, tandis 
que Taction du coeur ne peut avoir qu’une influence ge'ndrale. 

D’apres ce que nous venous de dire, on voit que les vais¬ 
seaux capillaires ne sont pas toujours remplis de sang •, qu’il 
en est qui n’admettent ce fluide colore' que dans des circons- 
tances extraordinaires , et qui habituellemcnt ne sont pdndtrds 
que par des fluides incolores, ou restent absolument vuides, 
Bichat divise, sous ce rapport, les organes en trois classes : 
les uns , comme les mustles, qui servent a la locomotion, et 
la membrane pituitaire, ont leurs capillaires remplis de sangj 
d’autres , tels que les tendons et les aponevroses , ne con- 
tiennent, dans leur e'tat natural, que des fluides blancs; 
d’autres enfin, et c’est le plus grand nombre, sont pe'ne'tre's 
a la fois par le sang et par les fluides blancs dans des pro¬ 
portions varides. Est-il bien exact cependant de faire de'- Eendre du sang contenu dans les vaisseaux capillaires la cou- 

:ur des muscles et celle des membranes muqueuses ? N’estrce 
pas plutot la couleur pi-opre des moldcules intdgrantes qui 
les composent, avive'e seulement par le sang qui s’y renou- 
velle sans cesse ? 

4- 
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Quoi qu’il en soit, le systeme capillaire general est le sie^e 
de plusieurs phe'nomenes tres-importans. Nous avons ddja 
parle' des sdcrdtions et des exhalations qui lui doivent leur 
origine. Nous avons dit que parmi ces derniers on pouvait 
ranger la nutrition ; nous avons, enfin , laissd entrevoir qu’il 
jouait un role tres-important dans I’inflammation {Vojez ce 
mot). II parait aussi qu’il est, en partie , la source du dd- 
veloppement de la chaleui- animale , puisque cette chaleur 
est universellement re'pandue dans tons les coij)s j qu’elle est, 
en general, plus sensible dans les parties on les capillaires 
sont plus nombreux, et qu’elle est d’autant plus vive, que 
leurs propiie'tds vitales sont plus exalte'es. 

A I’e'gard du systeme capillaire pulmonaire ses functions 
sont uniquement borne'es a faire subir au sang les cbangemens 
qui sont ne'cessaires pour re'parer les pertes que lui ont fait 
dprojiver la nutrition, les sdcre'tions, etc. 

Conside'rds sous un point de vue pathologique , les deux 
mtemes capillaires mdritent encore toute notre attention. 
C’est dans le systeme capillaire ge'ndral qu’il faut chercher 
la somce des ne'morrhagies, soit actives , soit passives , et 
non, comme on I’imaginait autrefois , dans la rupture ou 
dans I’abrasion des arteres. et des veines. C’est de la meme 
source qne provient le sang tire' par les sangsues ou par les 
scarifications. C’est enfin aux proprife'te's vitales de ce meme 
systeme qu’il faut rapporter les sueurs critiques ou autres, 
et en gdne'ral toutes les exhalations 5 car les pre'tendus vais- 
seaux exhalans ou n’existent pas du tout, ou se confondent 
avec les vaisseaux capillaires. Les le'sions propres au systeme 
capillaire des poumons ne sont pas encore bien connues : 
il doit etre le premier affecte' dans Taction qu’exercent sur 
Te'conotnie vivante les gaz de'ldteres introduits par. la respi¬ 
ration 5 et c’est, sans doute, a.I’e'tat different ou se trouvent 
les proprie'te's vitales dans ce systeme, qu’il fautattribuer les 
effets varies produits par le meme gaz chez divers individus. 

sACVAGES (Francois Eoissier de), DUs. de vasorum capillarium corporis 
humani suctu. in-12. Monsp. i’j4l- 

BICHAT (xavier), Anatomic generale. Tom. ii, pag. 469. ira-80. Paris, i8or. 
iiAEWiw (Erasme), Zoonomia, troisitoeAlition, tom. i, sect; 26, pag. 345. 

in-80. Londres, 1801. 
(satart) 

CAPILLAIRE (fente) , jissura rima , rimiila. Nous de'velop- 
perons au mot Contre-coup le me'canisme selon lequel le 
cr4ne, al’occasion d’une percussion, e'prouve une sensation 
de continuite' sous un point plus ou moins dloigne' de celui 
qui a dtd frappe'. I.es oscillations par lesquelles passent sue- 
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cessivement tous les points du cr4ne; cette espece d’efforts 
en sens alternatifs et oppose's , par lesquels les os du crane 
tendent a augmenter et snccessivement a redresser la courbe 
qu’ils representent, soumettant tantot la table externe , taatot 
la table interne de leur substance compacte, a iihe’ distension 
qui peut depasser la mesui-e de leiir flexibiiitd. La' fracture 
du crane, quand elle depend de ces oscillations* y. est- done 
toujours le produit d’une inflexibn des os qm forment cette 
enceinte, inflexion qui a lieu dans le sens oii ebntr'e le sens 
de leur soiu-bui-e natmelle j et I'a contihuite e'tant de'truite , 
ii ne peut plus y avoir qu’un petit noriibre d’oscillation^ ulte- 
rieures par I'esquelles le repos est re'tabli. 11 ne peut done pas 
y avoir de de'placement entre les fragmeris a uiie fracture 
produite par ce'me'canisme, au moinS dans les'sujets adultesj 
et les bords de'la division festant'en contact, les' pieces'qui 
en r'e'sultent conservant leur niveau nafurel, il ne reste d’autre 
ffiarque de la solution de' contihuite qii’uhe trace a peine 
sensible , et dont I’efiet est* corhparable a celui d’un cheveu 
tendu sur la siuface osseuse de'pbuille'e : de la le'mot Fents 
capillaire, rimd capillacea. II fauf noter cepehdant que ,■ 
dans les enfahs, a r4ge ou les points d’ossification par lesqiiels 
le crarie s'e de'veloppe, lie sont ni confondiis e'ritre' eux, ni 
assehible's solidemeht phr ce que I’oh appelle suture'y a cette 
e'poque d'e la vie du le cerveau, a cause d'e sa*iholiesse, peut 
eire compard, au mbih.s‘ pour ses projprie'te's physiques , a 
urie masse liquide , ou pres'que liquide, r'ehferme'e dans la 
cavite' du crane , le rheme rhe'cahisme par leq'uel les fentes 
sont prodiiiles a un autre age , peut donner lieu a de pins 
grands ddsordres apparens, a des fractures ayeciddplacement 
des pieces osseuses, a des ruptures de la rhe'nihge avec issue’ 
d’une plus ou moins grande portion du cerveau, etc. comme 
nbiis en avohs vu un exemple'tres-reiharquable Cr.sne 
(Patholbgie). Cefte remarque importante pour la pratique 
est propre a ddmonti-er que la production de la fente capil- 
lau-e, pour*le me'eanisme des contr'e-coups, que les oscilla- 
tioris elles-memes qui lui donnent lieu, sunposent ne'cessai- 
remeht, sinon la continuitd des pieces par lesquelfes le crane 
se de'veloppe , du moins leur union la plus intime, et telle 
qu’on la vbit e'tablie par les sutures dans Fage adulte. Dans 
des conditions oppose'es , et telles qu’on les observe dans 
I’enfance, aux efforts alternatifs quie la boite osseuse du crine 
exere'e sur elle-meme pendant les oscillations qu’elle subit, 
ils font joindre les effets de la compression alternative du 
cerveau, de ses changemens rapides de formes et de dimen¬ 
sions , et de 1’effort proportionnel qu’il peut exercerde dedans . 
en dehors sur des pieces entieres du crane., sur les iTaginen.s 
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qui re'sultent d’une division de ces memes pieces et sur leg. 
hie'ninges. Aussi avons-nous vu uu coup sur le sommet de 
la tete produire la fente verticale d’uu parie'tal, la fente 
horizontale du fi-agment poste'rieur de cette premiere fracture, 
la de'sarticulation des parie'taux, du coronal et de I’occipital, 
la deviation en dehors du parie'tal fracture', celle en dedans 
dn coronal , la rupture de la me'ninge sur le trajet du sinus 
iagital, ef I’issue du cerveau par ce dernier point. Mais on 
h’aura pas de peine a sentir que, meme pour que tous ces 
ddsordres puissent ^tre ope're's, il faut que le de'veloppement 
des os du crane soil assez avance pour qu’il y ait entre eux 
iin assemblage bien marque' : ils deviennent impossibles saris 
cette condition. Ils rie peuvent done point avoir Heu dans la 
plus tendre enfance? Aussi le sujet qui nous a fourni I’obser- 
vation que nous venons de citer, e'tait-il age' de huit ans. 

■ Si Ton fait attention a la densite' dont jouissent Tune et 
I’autre table de substance compacte dont sont traverse's les 
os du crane dans les sujets adultes , au pen de flexibihtd qui 
doit etre par conse'quent leur partage, on sentira que la foyce 
de leur dlasticite' doit etre grande , que les oscillations dont 
les parois de cette c^acite' sont susceptibles, doivent etre- 
fort peu e'tendus , et doivent se succe'der avec une rapidite. 
d'autant plus grande, que I’espace parcouru ^ar chaque point, 
est moindre. Ainsi, quand bien meme apres la production, 
d’une fente les deux cote's de la division ne seraient pas mus 
dans un sens et dans des.instans exactement les memes, le 
mouvement de chacune des pieces qui rdsultent de la division 
est trop peu dtendu pour que la me'ninge puisse etre se'parde 
des os a une grande distance de la fente. Ainsi, quoiqu’il soit 
essez exact, rigoureusement parlant, de dire qu’il ne pent 
pas y avoir de fente sans effusion de sang et sans e'panche- 
ment de ce licpiide sous le crane, parce qu’il ne pent pas y 
avoir de solution de continuite' des os du crine , sans une 
Idgere separation de la me'ninge et sans division de quelques 
vaisseaux sanguins j cette autre prdposition est bien loin d’etre 
exacte : que toute fente suppose Telfusion du sang et son 
e’panchement, emporte avec elle la ne'cessite' du trdpan. 
Cette doctrine , avance'e par I’un de nos plus grands chirur- . 
pens, Quesnay, et adoptde par I’Acade'mie de chirurgie de 
Paris, est de'mentie chaque jour par I’expdrience et aban- 
donnee des bons praticiens. 

’ Une circonstance bien plus grave , et presqu’inse'parable 
des conditions de la production de la fente capillaire, e’est la 
commotion du cerveauj e’est-a-dire, les contusions reite're'es 
et violentes que la substance du cerveau a du dprouver par. 
les oscillations rapides par lesquelles le crane a du passer. 
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avant !a production de Ja fente : ces changemens rapides de 
dimension dans les divers diametres du cr4ne , changemens 
que le cerveau ne pent partager sans danger, a cause de la 
de'licatesse de la structure , mais qu’il ne pent se dispenser 
de suivre, puisqu’il rcmplit exactement la cavite' osseuse qui 
le contient, exposant facilement sa substance a des de'clii- 
rures j avec elle se rompent Ics vaisseaux sanguins qui la par- 
courent, et il survient des e'panchemens. Le lieu on survien- 
dront ces ddsordres, ddpend de re'paisseur diffe'rente des 
divers points du crane , du degre' difFe'rent de flexibilite' dans 
ces memes points, et de I’dtendue des mouvemens dont ils 
sont susceptibles , a I’occasion des oscillations ge'ne'rales ; de' 
la mollesse des divers points du cerveau j de la distribution 
re'guliere ou eVentuelle des vaisseaux qui se ramifient dans cet, 
organe, et d’une foule d’autres e'le'mens inconnus. Cotnme , 
d’ailleurs, on connait trop peu I’organisation du cerveau , et 
les fonctions de cbacune de ses parties, pour que, de I’ob- 
servation d’une fonction. le'see, on puisse cohclure qu’un 
e'panchement existe et qu’il doit occuper tel point de la tete, 
nous pouvons conclure que la fente pent confirmer la valeur 
dessymptomes observe's d’ailleurs, et dansle casouiben existe 
de remarquables, etre le te'moignage mate'riel ct apparent des 
le'sions graves que le cerveau peut avoir eprouvdes; mais 
qu’elle ne peut, en ge'ne'ral, foumir par elle-meme aucune 
indication importante et precise. 

illautconvenircependant que I’observation ayant de'montre 
queI’he'miple'gie a toujours lieu, dans ces cas , du cote'oppose' 
a celui de la compression du cerveau dont un e’panchement Eeut etre la cause , qu’en meme temps qu’une fente capil- 
lire a lieu dans la table exteme du crane , un fragment plus' 

ou moins conside'rable peut etre complettement se'pare' de la 
table interne et gener le cerveau ; qu’en tre'panantau hasard 
sur une fente,, dans I’espoir de trouver au-dessous la cause 
des accidens , on a e'te' quelquefois assez heureux pour- ren- 
contrer I’e'panchement sanguin, soit stu: la mdnmge, soit 
au-dessus de cette membrane , ou pour tomber sur une es- 
quille de la table interne de maniere a pouvoir I’extraire j si 
la, fente est apparente, si elle re'pond a quelque point de la” 
voute du crane, si elle a e'te'.accompagpe'e d’un dpanchement 
sanguin sous-eutane' , ce qui est bien rare j et si les- accidens' 
ayant pqrte' a faire I’ouverture de la tumeur , on a reconnu la 
solution de la conlinuite' de I’os j dans cette reunion de cir- 
cohstances, on est autorise' a tre'paner, en s’autorisant du pre'- 
cepfe de Celse : Melius ancepi remedium experiri quam nul¬ 
lum. Mais chacun voit combien sont vagues alors les indica¬ 
tions que fournit la fente pour I’application d’nnc ope'ration 
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heureusemejit^eu grave, etautorisee dans ce cas par I’e'tat le 
plus dangereux. 

Mais , le plus souvent, la fente capillaire n’est pas appa- 
rente : la meme raison pour laquelle la me'ninge est rarement 
separe'e des os par un grand espace dans ce cas, fait aussi 
que les parties molles exte'rieures sont raremeut soulevdes 
dans la table int^rieure dn crane, entrainent, dit-on , la 
corruption d.es os ; coname si la carie etait le re'sultat d’une 
corruption des os, dans le sens physique du mot j comme si 
Ton connaissait bien la nature de cette alteration singuliere et 
trop pen e'tudie'e; comme si les forces de la vie, tant qu’elles 
existent, ne re'sistaient pas ala dissociation des e'le'menscbi- 
micpies. Nous ne craignons pas de le dire : aucun accident 
exte'rieur n’est capable de produire ni la carie ni toute autre 
Idsiop organicpre, la ou il n’existait pas ante'rieurement les 
conditions vitaljes de la maladiej aiasi la fente, non plus que 
la contusion , ne peuvertt etre considdre'es cjue comme des 
causes occasionneBes de la carie cpii ieur succede cpiClcprefois. 

Au feste , il est extremement probable que la fente a lieu 
plus fre'quemment qu’on ne le pense, et cpie n’dtant pas 
accompagnde d’accidens' plus fjic-heux, la re'union des deux 
cote's de la division, qui n’ont pas c«sse' d’etre en contact, 
s’opere par le roe'canisme ordinaire de la formation des ps 
dans les fractures. 

On a long-temps dispute' pour savoir si les fentes capil- 
frires pouvaient avoir lieu dans les parois me'dulaires des 
os cjlindriques , et il est remarquable qu’elles ont e'td- sup- 
pose'es long-temps avant que I’on put citer des faits , meme 
ecpiivoques , a I’appui de cette opinion. Quelques praticiens 
pre'tendent en avou- des exemples; mais aucun n’a encore e'td 
ddpose' dans les collections publiques d’anatomie patholo- 
giques : quelcpie peu probable cpie paraisse cette espece de 
le'sion dans les os dont il s’agit, il ne seraitpas pbilosophique 
d’en nier la possibilite' •, mais il ne serait pas sage de I’admettre 
avant qu’on en ait des preuves bien authenticjiies. 

(delpech) 

CAPILLAIRE, s. m., cijptogam. L., famille des fpugeres, J. 
Des diverses plantes connues sous ce nom etmentipnndes dans 
les livres de matiere me'dicale , on n’a conserve' que le.capil¬ 
laire de Montpellier, adiantum capillus veneris, et celui du 
Canada , adiantum pedatum. La premiere espece est tres- 
commune dans les parties me'ridionales de la Prance et de 
ritalie j elle se plait dans les lieux humides et couverts. Sa 
racine est rampante et chevelue , ses tiges d’un rouge-brun, 
sont greles , luisantes, et ne s’^levent pas au-dessns de huit 
a dix ponces j ses feuilles sont minces et d^coupdes a leur 
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partie supe'rieure. La deuxieme espece croit au Brdsil, en 
Virginie et au Canada : on la reconnait a sa racine mince 
et filamenteuse , a ses tiges luisantes , greles et d’un rouge 
fence', termine'es par des rameaux de quatre oii cinq pouces. 
Les pe'tales de chaque rameau soutiennent deux rangs de 
folioles verdures, obtuses, cumiformes. Llun^t rnutre de 
ces capillaires ont une odeur peu sensible , mais agre'able j 
Jeur saveui' est douce et unpeu/amere. Ces deuxplantes ont 
joui, depuis long-temps, d’une sorte de re'putation; mais 
elles en sent presque dechues depuis quelques anne'es. Quel 
cre'dit peut-on accorder en efFet aux ^loges exage're's que 
Chomel a prodigue's aux capillaires ? A Ten croire , il f|ut 
non-seulement les placer au ndmbre des meilleurs be'chiques a 
opposer aux alFections catarrhales de la pbitrine , et meme 
a la phthisie pulmonaire , mais encore parmi les moyens les 
plus propres a combattre les engorgemens chroniques des 
visceres abdominaux. Cet auteur si cre'dule exalte sur-tout 
les vertus d’une espece de,capfllaire,i7sp/e/7mm ruta muraria, 
qu’il considere, d’apres son expe'rience , comme un remede 
pre'eieux pour les phthisiques. De pareilles exage'rations ne 
doivent etre rappele'es que pour montrer I’erreur ou Ton est 
sans cesse entraine' lorsqu’on s’e'carte de la route de I’obser- 
vation. En de'pouillant les capillaiips des propriete's merveil- 
leuses dont on s’e'tait plu a lesde'eorer, il ne faut cependant 
point les regarder comme inertes. Le mucilage xpi’ils con- 
tiennent, joint a leur odeur aromatique, les fait employer 
assez fi-e'quemment dans les affections le'geres de la poitrine 
ou de la gorge. On les donne en infusion the'iibrme , en les 
ddulcorant av.ec du sucre ou du miel. On sait qu’ils.forment 
la base du sirop de capillaire, dont I’usage est si rdpandu 
dans les affections connues sous le nom de rhume. (eiett) 

CAMPO (senmt del), De adumtho, Exercitatio grceeapariter et latina, me- 
dicis et phamaeopceis aJmodum prr^cua. 

Cette Dissertationestordinairementreunieau Commentariolusdelumine 
du mime auteur, in-8°. Granatcv, 1544- 

roBMi ^pierre), Traite de I’Adianton, on cheveu de Venus, contenant !a 
description , les ntijites et les diverses preparations de cette plante. In-12. 
Montpellier, i644- (r. P. c.) 

CAPILLAMENT, s. m. capillamentum, capilUthim, de 
capillus, cbeveu : ce nom, qui s’applique a la cbevelure pro- Erementdite, de'signe encore les poils qui couvrent le menton, 

!S abselles , les parties gdnitales , ainsi que les te'gumens velus 
des animaux. Voyez cheveu , porn. (x. b.) 

CAPILLATION, s. f. capillata, espece de fracture du 
crane, tres-difficile a aperceyoit a cause de son extreme td- 
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iniite, et qui doune souveat lieu aux suites les plus fuuestes, 
J-^oj'-ez cAPiLLAiRE (feute). (l.b.) 

CAPISTPiATION, s. f. capistratio. Vojez phymosis. 
CAPISTRE, s. m. capistrum : spasme des muscles e'ldva- 

tcurs de la-m4choire infe'rieure; d’ou re'sulte I’immobilite' de 
cet os , ;l€;serrement des dents, I’occlusion e'troite de la bouche 
( §. ccviii.) F'ojez trismus. 

cjlpistre. On de'signe aussi sous ce nom on sous celui-de 
chevestre, \m bandage employe' pour maintenir re'duites les 
fractures et les luxations de la machoire infe'rieure. Ce ban¬ 
dage se fait avec une bande de cinq aunes de long, surtrois 
trovers de doigt de large, roule'e a un seul globe ou a deux 
globes, Le chevestre pent n’agir que sur I’un des cote's de la 
machoireyon le nomme alors capistre simple ; lorsqu’il est 
applique' de maniere a agir e'galement sur les deux cot^s de 
I’oson le nomme double. Pour celui-rci on emploie une 
bande longue de huit aunes. 

La plupart des circulaires du chevestre simple ou double 
s’e'tendent du vertex a la partie postdrieure du bord infe'rieur 
de la machoire, et passent ainsi derriere les' attaches prince- 
pales de scs muscles abaisseurs. Deux circulaires seulement 
s’dtendent de la partie ante'rieure de ce meme bord a la partie 
supdrieure de Poccipital. 

Le chevestre agit done essentiellement sur la machoire 
infe'rieure comme sur uh Idvier du troisieme genre, le plus 
de'favorable- pour ,1a puissance; il est assez embarrassant a 
appliquer , et se de'place ou se relache facilement; Aucun de 
ces _ inponve'riiens; ne sont attache's a I’usage de la fronde du 
menlori, qiii doit etre.constamment prdfdre'e au chevestre,- 
exceptd-cependant dans le cas de fracture du col du condyle 
de la rndeboire. Dans cette espece de fracture, on est oblige , 
pour reme'dier au ddplacement, de tirer en avant et en haut 
la branche de I’os pour meltrele .fragment infe'rieur en contact 
avec le fragment supe'rieur, qui est entraind en dedans et en 
a:vaht par le muscle petit pte'rygpidien. Le chevestre satisfait 
exactenjept a cette indication, lorsqu’on a la -precaution de Elacer, avant del’appliquer, des compresses gradue'es e'paisses 

; long du bord poste'rieur de la branche de la machoire. La 
fronde ne pourrait pas produire le memo elFet. /^oj-ez fronde, 
MiCHOIRE. ■ (’marjoi.ik. ) 

CAPITALE (poudre), ou poudre de saint-ange. On 
a donnd ce nom a une poudre compose'e, par partie e'gale, de 
lleurs. de nuiguet, convallana mdialis; de feuille.de fadtoine, 
betonica.officinalis, et de racine de cabaret, asariim Euro-’ 
pceum - le tout re'duit en poudre. Ce melange est un violent 
sternutatoire, que Ton a employ'd quelquefois avec succes a 
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Ja suite des coups sur la tete pour pre'venir les de'p6ts. On 
pent encore en faire usage comme sternutatoire, mais tou- 
jours a petites doses et avec discre'tioii. On a fait long-temps 
et Ton fait encore un secret de cette composition. 

(geofproy) 

CAPITULUVE, s. m. capitiluvium , de caput, tete, et de 
lav ere, laver, bain de tete. I^oj-ez biin, lotion. (l- b-) 

CAPREOLAIRE, adj. capreolaris; de'nomination que 
les anciens ont donne'c aux vaisseaux spermatiques, a cause 
de leurs contours infinis qui leur donnent une sorte d’analogic 
avec les vrilles de la vigne (capreoli). Vojez testicule. ■ 

' (I..B.) 

CARRIER, s. m. capparis spinosa, L. jpoljand.monogyn., 
famille des capriers de Link. Ce petit arbrisseau, qui croit 
dans toutes les parties me'ridionales de I’Europe, en France, 
en Italic, dans les lieiix pierreux, les fentes de rocher , de 
vieuxmurs, est cultive' a cause des jeunes boutons de ces 
jolies fleurs qu’on fait confire dans du vinaigre, et qui servent 
comme assaisonnement sous le nom de capres. 

Ces petits boutons frais sont le'gercment oddrans, d’uiie 
saveur un peu piquante a cause de Thuile volatile qu’ils con- 
tiennent: on les cueille et on les passe eiisuite au crible pour 
choisir les plus petits, qui sont toujours plus fecberche'sj 
lorsqu’ils sont un peu fanne's , aubout de trbis a qiiatre heures 
on les jette dans le vinaigre , qu’ils absorbent d’aufant plus 
facilement, qu’ils renfermeht une grande quantite' de petites 
etamines roule'es sur elles-memes, et qui font I’effet d’une 
espece d’e'ponge. Au bout de buit jours, on les retire du 
vinaigre et on les presse douccmeut, pour exprimer I’eau aci- 
dule qu’ils contiennent : on les plonge ensuite de nouveau 
dans le vinaigre, que Ton change encore une fois, et on les 
conserve dans des tonneaux. On confit de la meme maniere ,. 
sous le nom de cornichons de caprier, les jeunes fruits de 
cet arbrisseau, qui sont des siliques courtes , pyriformes, 
et chamues comme des baies. II arrive souvent qu’on fait 
des mace'rations dans des vases de cuivre, ou qu’on ajoute 
du cuivre dans les tonneaux, afin de communiquer aux bou¬ 
tons et aux fruits une couleur verte plus agre'able, ce qui n’est 
pas toujourS sans inconve'niens pour la santd. 

Ces assaisonnemens, qui ont des proprie'te's excitantes, et 
meme un peu irritantes, surtout lorsqu’ony ajoute des e'pices,' 
ne conviennent qu’aux estomacs faibles, chez les'hommes 
d’un tempe'ramment muqueux, d’une constitution molle et 
chargd de beaucoup d’embonpoint'. Ils facilitent la digestion 
chez ces individus , et la retarderaient plutot chez ceux d’un 
temperament enticrement oppose', en irritant I’estomac. 
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L’e'corce de la racine de caprier se rencontre chez les dro- 
£uistes , en morceaux roulds, de grosseur et de grandeur 
diffdrentes: elle est grise, (pielquefois le'gerement teinte d’une 
couleur vineuse et gamie exte'iieurement de rides transver- 
sales peu saillautes ; sa casure est blanche , celluleusc , avec 
de petits points jaunatresson e'paisseur varie depuis un a 
trois millimetres ; sa saveur est amere, piquante et nn peu 
acre a la gorge. Elle perd de ses proprie'te's en ydeillissant, 
et acquiert alors une saveur et une odeur qui se rapprodient 
du ranee, sans doute a cause de la grande quantity d’huile 
qii’elle contient, d’apres Geoffroy. 

•On employait autrefois beaucoup I’e'corce de la racine de 
caprier, qui j onissait de la reputation d’un bon ape'ritif, comme 
on le disait alors, et on la plagait au nombre des cinq aperi¬ 
tives mineures. Cette substance me'dicamenteuse, qui est exci- 
tante , porte particulierement son action sur I’estomac et les 
organes abdominaux, au moyen de son huile volatile diffu¬ 
sible et de son extractif amer. C’est a ces propridt^s qu’il faut 
sans doute attribuer la plupart des bons efifets que Forestus ;, 
Herman,Sennert, etc. ont obsei-ve' enfaisantusage deTdcorce 
de la racine de caprier dans les engorgemens de la rate et des 
visceres du has ventre, dans la chlorose et les cachexies. Elle 
a paru aussi ^e quelque utilite' dans les paralysies et quelques 
affections du systeme nerveux. Tronchin I’avait surtout 
mise en vogue dans I’hypocondrie j mais ce medicament est 
maintenant tombe' en de'sudtude, et peut-etre a tort, car il 
n’est pas a beaucoup pres, de'nue' d’action. On appliquait 
encore anciennement la racine de caprier cuite, soit sur la 
rdgion de I’estomac, pour ranimer I’e'nergie de cet organe 
affaibli, soit sur les vieux ulceres atoniques. 

On pent donner deux a quatre de'eagramnaes d’e'corce de 
caprier en infusion dans cinq hectogrammes d’eau on de vin. 
On prend aussi ce me'dicament piilve'rise' en substance, depuis 
deux grames jusqu’a cinq. 

Les capres et les racines de caprier entrent dans plusieurs. 
remedes compose's, qui ne sont plus d’usage, et particuliereT 
ment dans I’huile de capre du codex de Paris, qui est un assez 
bon re'solutif (gcersekt) 

CAPRISANT, .ANTE, adj. caprisnns, sautillant) Ae capra, 
cbevre : dpithete donne'e par Plerophile au pouls irre'gulier et 
ine'gal, lequel a lieu lorsque I’artere interrompt son mouve- 
ment, de maniere que la pulsation qui suit est plus prompte 
et plus forte que la premiere, par comparaison avec les 
chevres qui, en bondissant, semblent exe'euter un mouve- 
ment doimle. D’autres veulent que le pouls meme de- cet 
animal ait le caracth’e agite' et sautillant, ce qui ne parait 
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point conforme a robsei-vation. Q.uoique cctte espece de pouls 
n-appe deux fois le doigt explorateur, cette double pulsation 
ne se fait ppurtant pendant une .seule diastole. Vojez 
POULS. 

Le jpouls caprisant annpnce I’dnergie .de la nature dans les 
maladies, et promet en ge'ndral un.e terminaispn favpxable, 
a moins que la deuxieme pulsation ne soit plus faible que la 
premiere j circonstance qui alors rend douteuse Tissue de la 
lutte entre le mal et la nature. eekauldiw. 

CAPSULAIRE, capsularis, qui a rapport a qqel- 
qu’une des parties que Ton nomme capsules ( F'oj-ez ce mpt), 
Ligameas capsulaires : ce sont ceux qui forment les capsules 
des articulations. Arieres et veines capsulaires, ou surrneales, 
ainsi nommdes parce qu’clles appartiennent aux capsules sur:- 
rdnales. On les distingue en superieitres ^ mofennes et infe- 
rieures. Des arteres, les premieres sont .formdes par l.es dia- 
phragmatiques infe'rieures j l.es secdiides, immddiatement par 
I’aorte, et les troisiemes par les re'nales. Les veines corres- 
pondantes se rendent, les unps aux veines diaplp-agmatiques, 
les secondes a la veine-eave infe'rieure, et les dernieres aux 
rdnales. (sAyAn-r) 

C.APSULE, s. f. capsula, diminutif de capsa, en grec 
xa4«') cassette, boite,. Petite boi,te: on donne ce nom a diffe'- 
rens objets', a cause de leur ressemblance avec une petite 
boite. ■ ■ 

Les botanistes ne sont pas d’accord sur la signification du 
mot capsule s Linnd en fait une espece de pe'ricaipe ^ et la 
de'finit un pe'ricarpe creux s’ouvrant d’une maniere de'ter- 
mine'e {pericarpium cayum ,.delerminare dehiscens). Suivant 
M. Richard, ce nom convlent a tout pe'ricarpe sec renfer- 
mant une ou plusieurs graines, sdit qu’il ne s’ouvre pas, soit 
qu’il s’ouvre d’une rhaniere de'terminde , et meme^ dans ce 
dernier cas , il s’e'tend au pe'ricarpe charnu. Mais les aiitres 
botanistes restreignent beaucoup la signification de ce mot, 
et n’appellent capsule que le pe'ricarpe composd de panneaux 
secs et elastiques, qui, dansla'niaSnrite', s’ouvrent ordinaire- 
ment vers le sommet, qnniqu^I y en ait quelques-uns qui 
s’ouvrent transversale^-enit comme une boite a savonnette. 

En cbimie, on npinme qapsule un vase arrondi en forme' 
de calotte, ordinairement de verre ou de porcela’ine , et dont 
on se sent pour faire ^^aporer diffdrens liquides. 

En.auatpmie ,.le nom de napyufe a etdappliqud a des parties 
qui ne se r,ess,emblent nullement, ainsi qu’on pent s’en con- 
vaipere par le .ddtajl dans lequel nous aliens entrer. • 

Capsule^ ariiculaires ou capsules ; ligamens'dis- 
pose's par couches membraneuses, qui enveloppent certaines 
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articulations, comnie celles de I’e'paulc, de la hanche, du I 
genou, etc. ' J 

Capsule du coeur : c’est la meme chose que le pe'ricarpe.' 
Vojez ce mot. ' * -ij 

Co/jsi/fede G/jsso«, sorte de membrane de'critepar Glisson: i 
c’est un trou cellulaire tres-dense, qui envii'onne les ramifi-’ 5 
cations de la veine-porte. P^oj-ez fOJE. . ■ is 

Capsules seminales ; elles sont plus connues sous le nom | 
vesicules seminales. Vojez visicvEES. ^ 

Capsides surrenales ou atrabilaires, reins succurturiaux;: j 
coi-ps applatis , triangulaires , situe's au-dessus des reins qu’ils 
recouvrent en maniere de casque. Ce sont des especes de sacs J 
sans ouverture , dont les parois sont tres-e'paisses et d’un tissu 
grisatre tout particulier : lenr cavite renferme un liquide vis-s ^ 
queux, peu abondant, d’une couleur brune ou rougeatre 
mais le plus souvent jaunatre. C’est ce fluide que les ancieris , 
ont nomme' airabile, et auquel ils ont fait jouer un si grand 
role dans beaucotip de maladies; mais ils n’ont pas fait atten¬ 
tion que la qtiantite' en est extremement petite, surtout chezT 
les adultes. II n’existe, d’ailleurs, aucun conduit excre'teur 
pour lui donner issue, et la seule maniere de concevoir son 
passage dans la circulation est par la voie du systeme absor- 
bant. Les capsules surre'nales sont tres-apparentes chez le ' 
fcetus , ou leur volume sui-passe celui des reins : elles dimi- 
nuent :ensuite graduellement au point qu’on n’en trouve 
quelquefois aucune trace chez les individus d’un, age avance'.; 
On doit done les regarder comme des organes propres au 
fcetus, et leurs functions , jusqu’ici encore iuconnues, se rap- 
portent e'videmment a cette pe'ribde de I’existence. 

Capsules sj-noviales, sacs sans ouverlures , destine's a se'-: 
cre'ter I’humeur qu’on. nomme sjpnovie, ct place's aux articula¬ 
tions et au voisinage de quelques tendons. V^oyez synovial.- 

. , (SAVART).-' l . 

CAPUCINE, s. f. tropteolum. majus, octandr. monog., h. ; ■ 
. famille des ge'ranie'es , J. Cette plante , dont I’usage est ires-'' 
re'pandu comme assaisonnement, m'e'rite aussi quelgue atten¬ 
tion comme remede ; elle est originaire de I’Ame'fique me'ri-' 
dionale, et fut transporte'e en Europe vers la fin du dix-sep-: 
tieme siecle. La capucine est annuelledans nos cliriiats, tandis 
qu’elle est vivace au Mexiquej sa racine est fibreusej sa tige/ 
laible, herbace'e se soutient difficilement j ses fenilles, en : 
forme de bouclier, tiennent a de longs pe'tioles , iqui se con- ^ 
tournent en foime de vrilles pour soutenir la plantej ses 
flenrs sont axillaires, pe'duncule'es , solitaires, en forme d’en- 
tonnoir, d’une couleur aurore vif; Ic calice-se termihe-en;" 
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arriere, en une sorte de capuchon; ses trois petites bales con- 
tiennent chacune une semence sphe'rique. 

Cette plante est une de celles qui ont e'te' I’objet des re- 
chcrches chimiques de M. Braconot. II re'sulte de ses expe¬ 
riences inte'ressantes, qu’outre le carbonate de potasse, le 
phosphate de potasse et de chaux , les sulfate et muriate de 
potasse, dont la pre'sence a dt^ constate'e dans la capucine 
par I’incineration, elle contient encore une quantite' remar- 
quable d’acide phpsphorique : aussi M. Braconot est-il porte' 
h attribuer les dclairs instaptane's que rnademoiselle Linne' 
observa la premiere dans le voisinage des parties sexuelles de 
cette plante , a une production de phosphore qui-brule et 
s’acidifie a mesure qu’il est foimi^. 

II existe une autre espece de capudne, tropceolum minus, qui 
ne differe de la pre'cddente que parce qu’elle est plus petite. Ces 
deux especes ont une saveur acre et piquante, qui prouve qu’elles 
ne sent pas de'pourvues d’une certaine e'nergie : ne'anmoins 
elles sont rareinent employees. On a recommande' le sue expri- 

de leurs feuilles re'centes et meld avec la conserve de roses, 
comme uu excellent moyen dans le traitement de la phthisic 
pulm’onaire; mais, ainsi que I’observe tres-bien M. le docteur 
Roques, on a si souvent confondu le catharre pulmonaire 
avec la phthisic , qu’on doit beaucoup rabattre de ces cures 
merveilleuses, que quelques hommes de Tart attribuent a 
certains mddicamens, faute d’avoir bien saisi le vrai caractere 
de la maladie. On ne peut cependant contester a la capucine 
des proprie'tds antiscorbutiques assez prononce'es. On la pres- 
crit intdrieurement en de'coction, et d’autrefois en gargarisme, 
avec le miel rosat, contre le relachement des gencives et les 
aphtes. (biett) 

CAPUT MORTUUM, s. m. mot latin qui a passe' dans 
notre langue, mais dont on se sert rarement : il exprime le 
re'sidu d’un corps qui a e'td soumis a la distillation. 

( LDLLIER-WIMSLOW). 

SELius (Henri Frederic), De capite mortuo viv^cando, etc. Dissert, resp. 
Ant. Ern. Frickhinger.Erlangeeyi-fi'i. (f. p. c.) 

■ CARABE, s. m. carabus, L. Plusieurs especes de ce genre 
d’insectes cole'opteres distillent une liqueur 4cre, et leur ana¬ 
lyse chimique offre quelques traits de ressemblance avec celle 
des cantharides. Les expe'riences faites jusqu’a prdsent pour 
constater laproprie'te' dpispastique descarabes, sontpeunom- 
breuses et pen ddeisives. Que faut-il penser de la vertu anto- 
dontalgique attribude par Cipriani, Carradori, Zuccagni, 
au carabe ferrugineux de Linnd, et surtout au crysoedphale 
de Rossi? Je re'soudrai cette question a I’article Charanson. 
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CARABE j, Vojez sirccirr. 

CARACTERE, s. m. , mot grec , Kafcix-rnf ; conserve en 
latin, character, signe, marque, trait. On I’emploie dans un 
grand nombre d’acceptions, qui toutes cependant ont pour 
objet radical de signifier quelque chose qui de'note , qui in- 
dique, qui marque. Je vais le montrer, dans quelques-unes 
des principales, celles surtout qui ont quelque rapport a la 
mddecine ou aux sciences dit'es collate'rales. 

Caractere, se dit en psychologie , du penchant qu’ont les 
hommes A suivre le plus ordinairement, dans les ope'rations 
de leur esprit, cerfeines directions. Ainsi, quelques hommes 
sont enclins a la douceur, d’autres a la fe'rocite'; quelques- 
uns se plaisent a pardonner des injures, d’autres sont vindi- 
catifs. Ce sont ces directions qui, imprimant a I’esprit un 
mode, sinon constant, au moins habituel, constituent le 
caractere. Hy'sf done des caracteres doux, emporte's, gais, 
chagrins, etc. j il y a des hommes, au contraire, qui, n’ayant 
aucune disposition constante, tergiversent sans cesse et sont,. 
dans- lenfs pense'es comme dans leurs actions, incertains , in- 
consdquens, et foujours prets a recevoir toutes les directions 
qu’on leur veut itnprimer : ce sont les homrnes sansenrac/ere. 

Caractere, toujours dans le sens moral, signifie encore une 
certaine e'leVation dans les'iddes, accompagne'e d’une grande 
tenacity dans lies resolutions, et amenant dans la conduite et 
les actions une sorte d’harmonie. On dit done qu^un homme- 
a un grand caractere , lorsqu’il congoit et exe'eute de grandeS' 
choses a trarers de grands obstacles : Tenacem propositi 
rirum. 

Caractere', en pathologic, sert a de'signer Eensemble oU la' 
succession des symptomes d’une raaladie , propres'a en de¬ 
terminer I’essence, la nature, et surtout a faire connaitre la 
direction que prehd alors la nature. C’est ainsi que lorsque' 
Ton dit qu’une maladie a un caractere de gravite', on indique, 
par ce qu’elle est de'ja, ce qu’elle menace de devenir : quo 
vergit natura. 

Caracteres, enfin, pris dans son sens le plus simple, s’ap- 
plique aux signes, traits ou marques dont on se sert pour 
exprimer quelque'chose. Ainsi, les lettres sont \es caracteres 
de I’imprimerie, les chilFres ceux de I’arithmetique •, mais 
quelquefois-ces caracteres sont des emblemes, comme dtaient 
ceux qn’employait I’ancienne chimie. 

On se sert assez souvent encore, dans les formules me'di- 
cinales, de caracteres autrement appcle's signes. f''oyez tom; 
i" de ce dicrionnaire. (hacquart) 

CARACTERISTIQTJE, characterislicus, adjectif de'rivd 
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du mot caraclere, et servant a de'signer tout ce qui indique 
positivement, tout ce qui fait connaitre essentiellement. 

, En pathologic, on appelle signes ou symptomes caracte- 
ristiques ceux que Ton croit propres a donner de la maladie 
une connaissance plus parfaite j ou, mieux encore,. ceux sans 
lapre'sence desquels on croit que la maladie ne pent exisfer. 
Pris dans ce sens, le mot caracierisUque devenaiit synonyme 
de patognomonique, et pouvant amener les memes erreurs, 
jp vais done un moment confondre ces deux mots. 

Presque tous les nosologistes courent a la recherche des 
symptomes pathognomoniques, et le plus grand nombre des 
praticiens fondent sur eux leur vues the'rapeutiques. 

En donnant une si grande importance a quelques sym¬ 
ptomes, on s’accoutume a les regarder comme constituant 
seuls la maladie. Ainsi, une douleur vive de cote' est, pour la 
plupart des m^decins, un signe de pleure'sie , et on a regarde 
comme a peu pres- identiques toutes les maladies dans les- 
quelles il s’est offert ce meme symptome pre'dominant. Ainsi, 
qu’une douleur de cot^ se montre dans un catarrhe pulino- 
naire , et on croit avoir la une pleure'sie catarrhale; qu’elle se 
joigne sympathiquement a une affection bilieuse , et voila une 
pleure'sie bilieuse; que la douleur rhumatismale se fixe sur 
les parois du thorax, on traite la maladie de pleurdsie rhuma¬ 
tismale , etc. : de la on a fait autant de pleure'sies qu’il y a 
d’especes de douleurs de cotd; et cependant qui ne sait au- 
jourd’hui qu’il n’y a, qu’il ne peut y avoir qu’une pleuresie , 
I’inflammation de la plevre? La douleur die c6t(i, regarde'e 
comme symptome caraetdristique ou pathognomonique de la 
pleuresie, a done ete' une source abondante d’erreurs j car, 
de ce premier jugement faux sont r^sulte'es^ de nombreuses 
conse'quences, toutes ^galement errone'es : ainsi, on asaign^ 
a outrance dans tons les' cas-,. et on n’a e'td utile-que lorsqu’il 
y avait r^eilement pleure'sie , tandis que, le plus souvent, 
on a cause' la perte du malade par un asservissement a des 
mots vides de sens. 

Citons un second exemple. L’intermittence ayant dtd re- 
gard(?e comme le signe caract^ristique ou patbdgnomoniqpie 
des fievres de- ce nom, on n’a plus vu en elles que les diffe'- 
rences qu’elles pre'sentent sous le rapport du type; et ce qui 
est plus ficheux, on les a enveloppdes dans un traitement 
uuiforme. Cependant on sait a pre'seut que la pdriodicitd n’est 
pour elles qu’un mode, qu’une forme, et ^u’au fond elles 
ne different pas moins que toutes les autres fievres. En effet, 
il y a- dds intermittentes inflammatoires comme il en est de 
bilieuses , de muqueuses, d’ataxiques. Oserait-on encore les 
confondi’e dans un meme diagnosticet ne leur opposer 
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que les memes ressoiirces the'rapeatiques? le nom nieme de ; 
fifevre intermittente doit bientot disparaitre des nosologies 
ou au moins ue s’y montrer que comme ceux de re'mittence , | 
de continuite, que I’on a conserves pour indiquer des sous-' 
caracteres. 

Je pourrais poursuivre ce tableau <ks errenrs ou Ton est | 
tombe', en donnant a quelques symptomcs une valeur trop 
grande; mais j’arriverais toujours a cetteconclusion , qu’aucnn j 
sjmptome n’estpatog^nomonujiie ou caracte'ristique dans le sens, 
que sa seule apparition indique toujours la pre'sence de la J 
maladie; que le diagnostic d’une maladie ne doit jamais j- 
reposer sur un seul symptome, mais se de'diiire de I’ensembleT 
des signes que pre'sente i’affection. Yojez patognosionique. 

( KACQCART ) ^ ‘ 

CARAMEL, s. m. sachariim percoctum. C’est le nom' 
qu’on donne au sucre qui a dte' soumis a Taction du feu. Dans 
cet dtat, il a une couleur rouge , une saveur acre et qui porte' 
a la gorge, une sorte de molesse et de deliquescence. Le 
sucre e'prouve une telle alte'ration dans cette ope'ration, qu’il 
ne peut plus repasser a son premier e'tat. C’est a Tacide pyro- 
muqueux, qui se de'veloppe par Taction du feu, qu’est due 
la couleur rougc.atre , la saveur empyreumatique et les autres 
caracteres qui distinguent le caramel. C’est un des assaison- 
nemens les plus agre'ables et le plus souvent employe's; mais 
on en fait pen d’usage comme me'dicament, malgre les pro-' 
pridte's qiTon lui reconnait. On pourrait, ainsi que Fourcroy 
I’a observe', pre'parer une boisson tres-agre'aWe au gout, et 
qui pourrait etre administre'e avantageusement dans les' 
affections catarrhales de la poitrine, en ddlsyant une ou deux 
oUces de caramel dans une pinte d’eau , et en y ajoutant un , 
acide ve'ge'tal quelconque. (geoffrot) ' 

CARBONATE, s. m. carbonas, de'rive' decarZio, cbarbon. 
Les carbonates sont des sels re'sulfans de la combinaison de . 
Tacide carbonique avec les bases salifiables , alcalines , ter- 
reuses ou mdtalliques; ils sont dc'compose's par presque tons' 
les acides , meme les plus faibles, qui en de'gagent Tacide 
carbonique a Te'tat gazeux; le feu de'comjfose aussi plus ou 
moins facilement les carbonates; le phosphore et quelques’ 
mdtaux enleventa leur acide une portion de son oxigene , et' 
en prdcipitent le radical a Te'tat d’oxide noir de carbone ou de 
cbarbon. 

Ce genre de sel fournit quelques remedes a la me'decine ou,' 
renferme des poisons actifs, qu’il est ne'cessaire de connaitre ' 
pour combattre ou pre'venir les accidens funestes qu’ils peu- 
vent occasionner. 

cARBoxATE d’ammoxiaque, carhoHas amoTiiacce. Ce sel ne' 
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se tfoiive pas tout forme dans la nature > on pent I’obtenir de 
toutes les substances animales, en les soumettant a faction 
du feu : onpre'fere atijourd’hui, et avec raison, le retirer du 
muriate d’ammoniaque, par le carbonate de cbaux. On me¬ 
lange ces deuxsels, on les chauffe fortement dans une corniie 
de gres a laquelle on adapte une alonge. II se fait un e'change 
des deux bases, le carbonate ammoniacal se volatilise, et vient 
s’attacher aux parois de I’alonge; toutefois, la tempe'rature 
a laquelle il a e'td forme', influe singulierement sur sa com¬ 
position , ainsi que Davy s’en est assure' par des expe'riences 
exactes. Ce sel cristallise en prisme a six pans} il a une saveur 
urineuse, etune odeur analogue acelle de I’ammoniaque pur, 
mais beaucoup moins prononce'e ; il verdit les couleurs bleues 
ve'gdtalesj il est dissoluble dans moins de deux fois son poids 
d’eau a froid, et dans son propre poids d’eau a chaud^ il ne 
s’altere point a Fair, mais il s’e'vapore avec une extreme rapi- 
dite' au feu. 

On avait de'ja reconnu les proprie'te's e'nergiques du carbo¬ 
nate d’ammoniaque dans le 17® siecle; Sylvius de le Boe 
avait pense' qu’on pourrait I’employer avec avantage dans les 
maladies ve'ne'riennes. Le professeur Peyrilhe a renouveld 
cette opinion dans ces temps modernes, en I’appuyant sur 
quelques faits assez concluans j il assure avoir gue'ri par ce 
moyen des affections sipbilitiques tres-graves etsous les formes 
les plus varie'es. Apres des assertions si positives, ne faut-il 
pas s’e'tonnef de I’indifle'rence avec laquelle on a accueilli 
cette nouvelle me'thode, et ne devait-on pas essayer quelques 
expe'riences, avant que fle la condamner a un injuste oubli ? 

On avait annonce' le carbonate d’ammoniaque comme un 
spe'cifique de la vipere; mais Fontana a fait voir dans quelle 
erreur on e'tait tombe' a ce sujet. Ce sel est employe' par plu- 
sieurs praticiens dans le croup : les uns en font respirer la 
vapeurpour exciter la toux ; les autres I’appliquent sur lapeau 
comme rube'fiant. MM. Desessarts et Rechou I’administrentja 
I’int^rieur et a I’exte'rieur, dans la vue de fondre la concre¬ 
tion membraniforme ou pour liquefier la matiere propre a la 

Je rapporterai ici la mdthode de M. Rechou, d’apres la 
note que M. Nysten a consigne'e dans la matiere me'dicale de 
Schwilgue'. Pour employer le carbonate d’ammoniaque a 
I’exte'rieur, M. Rechou mele quatre grammes de ce sel avec 
soixante grammes de ce'rat, et il applique quatre grammes du 
melange toutes les quatre heures sur les parties late'rales et 
anterieures du couj il couvre ensuite le tout avec un sachet 
de cendre chaude 5 la peau ne tarde pas a se couvrir de petits 
))outons, et a faire e'prouver du prurit et de la cuisson pen- 

4. 4- 
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dant deux a trois jours; I’e'piderme se ddtache et tombe 
pvompleiMent en desquammation. Pour donner I'e carbonate 
a rintcrieuf, M. Recbou le fait dissondre dans vingt-quatre 
fbis son poids de sirop de guimauve , ct il en fait prendre une 
cuillerCe de temps en temps; il e'tahcbe la soif avec de I’eau. 
de chiendent e'dulcorde; il interdit entierement I’usage des 
acides, soit comme alimens, soitcomme mddicamens. M. Re- 
chou a obtenu quelques succes par ce mOjen, ce qui sufiit 
pour le rCcommander aux praticiens. 

L’action puissante que le carbonate d’ammoniaque exerce 
sur le systeme lympbatique , Fa fait prdconiser dans les affec¬ 
tions scfopliuleuses et dans quelques engorgemens chroniques 
des visceres abdominaux. Peut-etren’a-t-onpas assez tiiultiplie' 
son emploi dans ces sortes de cas , ainsi que dans quelques 
autres maladies chroniques qui re'clament des moyens e'ner- 
giques. 

Les modes d’administration de ce _sel sont extremement 
varie's : on le prescrit sous la forme de bols, ou on Fiiicorpore 
dans des dlectuaires en le melant avec partie dgale d’une 
poudre aromatique et d’une quantite' suffisante de sirop. 
Lorsqu’on le donne en solution acqueuse , on doit.se-sei-vir 
d’eau distillde. Le professeur Peyrilhe le faisait prendre, dans 
un sirop purgatif et aromatique, dont on pent voir la formule 
dans I’ouvrage de M. le Docteur Lagneau {Expose' des syrn- 
ptomes de lamaladie xene'rienne, etc., 5'. e'dit. in-8“- 
Paris , i8i2 ) , ainsi que la me'thode a suivre dans son admi¬ 
nistration. Le carbonate d’ammnniaque forme presque la 
base de la pre'paration connue sous le nom de sirop ve'getal 
de Welnos. La dose ordinaire de ce sel est d’un demi-gramme 
jusqu’a un ou deux grammes. 

■ CARBONATE DE BARYTE, carbonus haTjtce. Ce sel, a I’dtat 
natif, est connu sous le nom de -witherite. Les chimistes ont 
dgalement indiqud plusieurs procdde's pour Fobtenir artifi- 
ciellement. Ses eristaux se pre'sentent sous diverses formes , 
mais le prisme hexaedre parait etre celle qui leur est primi¬ 
tive. Le carbonate de baiyte n’a point de savour sensible , ^ 
quoiqu’il soit un des poisons les plus actifs, Ne'anmoins on a 
essayd de Femployer dans les affections scropbuleuses , mais 
on n’a obtenu que des rdsultats trop incertains pour qu’on ose 
encore tenter des expediences. 

CARBONATE DE CHAUx, carbotias calcis. Ce sel, si abon- 
damment re'pandu sur le globe , est pen utile en me'decine : 
il forme des masses plus ou moins considerables; on le trouve 
aussi en eristaux rhombo'ides ettransparens; il est blanc, in- 
sipide et de'gage de Facide carbonique par tous les acides ; il 
est presque ualte'rable a Fair, et insoluble dans Feau puie. 



CAR S, 

On sail la vogue qu’ont eue pendant long-temps les concre'- 
lions (jeux) d’ecVevisses, les coquilles d’ceufs , les valves 
d’huitres, comrhe absorbans. Ces substances, formdes de car¬ 
bonate calcaire, sent regarde'es maintenant comme inertes, et 
sont rerriplace'es avantageusenient par la magne’sie. Voyei 

CARBONATE DE cuiVRE (vcrd de gris), carbonds cupri. C’est 
de la conibinaison de Tacide carbouique avec I’oxide de 
euivre, qne resulte ce sel. II se forme a la surface des bronzes 
et des vieux cuivres; Celui qu’on trouve k I’dtat natif, porte 
le nom de malachite. Onpeut obtenirce carbonate en preci¬ 
pitant une dissolution de nitrate de euivre par le carbonate 
de potasse. II est d’iin verd e'clatant et offre une saveur acre 
et nietallique ^ ce sel est un poison tres-violent dont les effets 
dangereux, ainsi qUe les moyens qui peuvent le neutraliser 
ou le combattre, seront expose's a I’article euivre. Les craintes 
fondees que doit inspirer une substance si de'le'tere , n’onl 
point empeebd qu’on ait cherche' a I’accre'diter comme un 
remede utile. On a prdtendu qu’on avait administre' ce sel 
avec beancoup de succes dans les cancer et dans les affections 
scrophuleuses; mais nonobstant les dloges exagdre's des au¬ 
teurs qui ont voulu en faire admettre I’usage, on doit bannir 
ce remede de la matiere me'dicale. Les avantages e'phe'meres 
qu’on a pu en obtenir , sorit une faible compensation de tous 
les dangers dont son ernploi est environne', et de touS les acci- 
dens qu’il a si fre'quemment occasionnds. Le carbonate de 
euivre entre dans quelques pre'parations usite'es exte'rieure- 
rnent, telles que I’onguent e'gyptiac, le colljre de Lanfranc, 
I’emplAtre divin. 

CARBONATE DE FER, carbouas fetri. Ce sel est un de 
ceux que la nature a re'pandus avec le plus de profusion. 
II forme presque toutes les mines de fer terreuses et superf- 
cielles, les oebres , leS he'matites, etc.) mais c’est surtout 
dans une foule d’eaux mindrales qu’on le trouve en tres-grande 
quantite'. Le carbonate de fer natif, dont on a constate' I’exis- 
tence , e'tait cristallisd en rhombo'ides et olfrait une couleur 
jaune verdfitre. La rouille dont se couvrent les ustensiles de 
fer exposds a Pair et a I’bumiditd, est une combinaison de 
I’acide carbonique avec I’oxide rouge de fer : c’est ce carbo¬ 
nate qu’on de'signait autrefois sous le nom de safran de mars 
ape'ritif. Fourcroy indique le proedde' suivant pour obtenir ce 
sel : « On met dans un vase de terre de la limaille de fer, 
qu’on humecte d’un peu d’eau, et qu’on laisse expose' a Pair, 
dans un lieu ou il puisse etre a Pabri de la poussiere et des 
accidens. On le remue de temps en temps pour exposer toutes 
ses surfaces a Pair, et on ajonte un peu d’eau .g mesure 

4-' 



qu’elle s’evapore. On continue ainsi jusqu’a ce que toute k y,' 
limaille de fer soit bien uniform^ment et complettement j 
rouillde. Alors on pulve'rise toute la masse; si elle est encore i 
dans I’intdrieur des petites glebes qu’elle forme , on I’e^ose 
de nouveau a I’air, en I’humectant; et, lorsqu’elle est d’une 
couleur jaune e'gale partout, on la passe au porphjre et on 
la conserve pour I’usage. La th^orie de cette operation est ' 
aussi simple que facile a concevoir ; I’eau est de'compose'e ' 
par le fer; son oxigene s’unit a ce mdtal, et son hydrogene : 
se de'gage lentement; a mesure que le fer est oxidd, il ab- 
sorbe I’acide carbonique de I’atmosphere, et il se convertit en 
carbonate de fer. » 

Ce sel est un des toniques les plus puissans que possede 
la me'declne; il ranime la contractliite' fibrillaire des organes. 
et I’activite' de la circulation. Au bout de quelques semaines 
de son usage, ajoute encore Fourcroy , le sang reprend une ' 
couleur plus fonce'e , une concrescibilite' plus forte et une 
tempe'rature plus e'leve'e. Ces changemens sont annoncds par 
la couleur de la peau qui s’anime , surtout au visage, par la 
facilite' avec laquelle les malades exe'cutent les diffe'rens mou- - 
vemens , par I’agilite' de leurs membres, par des digestions ^ 
plus promptes et plus completes, par le retour de I’appe'tit, ^ 
de la faim, etc. Des proprie'te's si efficaces ont fait recom- , 
mander le carbonate de fer dans la langueur des organes 
digestifs , I’engorgement chronique du foie ou de la rate; 
mais il est surtout avantageux dans la chlorose et dans I’ame- 
norrhe'e. En gdhe'ral, on loue ses bons effets dans les mala¬ 
dies qui doivent leurorigine a la de'bilite' de quelques organes : 
c’est. ainsi qu’on le present avec succes dans I’incontinence 
d’urine, dans la gonorrhde ou perte de semence, la leucorrhe'e 7 
chronique , etc. Le docteur Richard Carmichael a recom- 
mandd asscz re'cemmentce carbonate dans les affections can- 
edreuses {Essay on the effect of carbonat of iron upon 
cancer, in-8°. London, 1806). Les observations qu’il rapporte 
dans son ouvrage sembleraient deposer en favour des bons 
effets de ce sel centre ces maladies cruelles ;■ mais outre qu’il 
est possible d’e'lever une sorte de doute relativement a la ' 
nature cance'reuse des ulceres sur lesqu^ls on a applique' le 
carbonate de fer, on sent que cette opinion devrait etre fon- 
de'e sur un plus grand nombre de faits. Voyez cancer. 

Le carbonate de fer est administre' sous plusieurs formes : .. 
tantot on I’incorpore dans des exraits de plantes ameres , 
tantot dans des opiats ou sous la forme de pillules; la dose a 
laquelle on le donne est de quatre jusqu’a huit de'cigrammes. 

CARBONATE DE MAGNE3IE, carbonus magncsiw. Les chimistes 
s« soatbeaucoup occupc's de ce sel; lestravaux de Bergman, 
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«le Black et surtout de Fourcroj ont particulierement contri- 
bue a le faire connaitre. On en distingue deux varie'te's : 
1°. le carbonate de magn^sie non sature' ou sous-carbonate ^ 
de'signe ordinairement sous le nom de magne'sie anglaise, et 
dont on s’occupera spe'cialement a ce mot j 2®. le carbonate 
de magne'sie proprement dit. Ce sel cristallise en prismes 
hexagones transparensj il est presqu’insipide; cristallise', ilse 
dissout dans quarante-huit parties d’eau. On faisait un usage 
assez fre'quent de ce carbonate comme absorbant •, mais on a 
reconnu qu’il produisait chez beaucoup de malades des pe-' 
santeurs incommodes et meme des douleurs : on pre'fere au- 
jourd’hui la magne'sie pure. 

CARBONATE DE PLOMB, pluTnbi, (ce'ruse). Cette 
combinaison s’obtientpar I’art, quoiqu’on I’ait aussi trouve'e a 
I’e'tat natif, Ce sel est pesant, d’un blanc opaque, tres-friable, 
d’une cassure matte ; il est fusible et demi-vitrifiable a une 
haute tempe'rature j il noircitpar le contact des hydro-sulfures, 
et se dissout avec effervescence dans I’acide ace'tique dtendu. 
Il est insoluble dans I’eau. Le carbonate de plomb n’est point 
employe'a I’intdrieur j on seborneaTappliquer exte'rieurement 
sous les formes de poudre , d’onguent ou d’emplMre : pour 
lui donner ces deux dernieres formes , on le triture avec un 
intermede approprie'. Les proportions sont une a quatre par¬ 
ties de ce sel sur dix parties d’excipient, L’action du carbo¬ 
nate de plomb se rapproche de celle des autres preparations 
de ce me'tal, et il doit etre employe' dans les memes cas. 
Schwilgud remarque judicieusement qu’il faut proscrire I’u- 
sage qu’on en fait pour saupoudrer I’e'rysipele et les excoria¬ 
tions des enfans; car il n’a pas d’avantage marqud, et il pent 
produire des accidens graves. Les ouvriers qui sont occupe's 
a la fabrication de ce sel, sont expose's aux memes acCidens 
que ceux qui travaillent le plomb en ge'ne'ral. Vojez couque 
ef PLOMB. 

CARBONATE DE poTAssE, carbonas potassce, (alcalifixe, 
alcali vdgdtal). Nous ne parleronsiciquedu carbonate neutre, 
comme dtant la seulevaridte' en usage. Il cristallise en prismes 
quadrangulaires , terminds a leur sommet par deux triangles 
renversds. Il est incolore et imprime au gout une saveur acre , 
urineuse, mais sans causticite. Il verdit les couleurs bleues 
vdgdtales, et ddgage du gaz acide carbonique avec efferves¬ 
cence par les acides. On pent le dissoudre dans quatre fois 
son poids d’eau, a la tempdrature ordinaire de I’atmosphere, 
etdansmoins de son poids d’eau bouillante. On retire ce sel 
de la cendre de la plupart des vdge'taux ou du tartre que le 
vin ddpose dans les tonneaux. Il est rarement pur dans le 
commerce. On le sdpare des sels qui lui sont dtrangers, et 
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on le sature d’acide carbonique : pour cela, on prepare de 
la potasse pure par le proce'de' de Berthollet j et, a Taide 
d’un appareil de Woulf, on y fait passer du gaz acide car¬ 
bonique jusqu’a saturation, et on fait ensuite crislalliser 

Le carbonate de potasse neutre est regarde' avec raison 
comme uu me'dicament tres-e'nergique : il parait meme que 
dans beaucoup de cas , on doit le pre'fe'rer a la potasse pure, 
dont Taction caustique n’est point sans danger. II dirige spe- 
cialement ses effets , ainsi que plusieurs sels neutres , suit 
Tappareil urinaire : aussi a-t-on pense' qu’il pourrait servir 
dans quelques circonstances a dissoudre les calculs de la 
vessie. Cette opinion , qui a pris naissance en Angleterre , y 
a e'te' renouvele'e, il y a peu d’anne'es , par le docteur Fal¬ 
coner ■ plus r^cemment, M. Stiprian Luiscius, a Leyde, et 
M. W. Brande, a Londres , ont fait des expe'riences qui de'-, 
posent en faveur de cette opinion , mais qui doivent ne'cessai- 
renient etre multiplie'es sur un grand nombre de rnalades 
pour acque'rir une sorte de certitude. M. Luiscius ,a observed 
que le carbonate de potasse n’avoitpas d’action sur les calcjils 
qui ont un exces de phosphate de chaux, de meme que sur 
ceux qui sont forme's par la combinaison de Tacide phospho-: 
rique avec Tammoniaque ou la magne'siej mais il a plus da 
prise sur les calculs muraux , composds, comme on jait ,■ 
d’oxalate de chaux. Ce selproduit surtoutde bons effets centre 
les affections calculeuses , lorsqn’il y a exces d’acide urique 
ou phosj)horique. Non-seulement M. Luiscius veut qu’on 
fasse prendre le carbonate de potasse a Tinte'rieur, mais il 
veut qu’on Tintroduise. encore dans la vessie par des injec- 

L’action stimulante du carbonate de potasse Ta fait emr. 
ployer avec succes dans quelques engorgemens chroniques 
des visceres du bas-ventre, et dans les affections lymphatiques. 
On s’est assure' a Londres, au rapport de Swediaur, que 
des ulceres ve'ne'rieus tres-opin4tres, auxqucls on avail op-, 
pose' vainement le mercure et d’autres remedes tres-vante's, 
avaient ce'de' a Temploi du carbonate de potasse. S’il faut en 
croire quelques' me'decins allemands, et particulierement M. 
Stutz , ce sel pourrait etre donne' avec quelques avantages 
dans le te'tanps 5 mais il est inutile de faire remarquer que de 
semblables assertions veulent etre confirmdes par un grand 
nombre d’expe'riences. 

On a souvent ,eu recours, avec succes, 4 Tapplicatioa 
exte'rieure d’une dissolution de carbonate de potasse, dans 
quelques tumeurs indolentes, ct dans quelques glandes en- 
gorge'es. Des lotions faites sur de vieux ulceres avec cette 



dissolution, plus ou moins rapproche'e, ont ranime la sen- 
sibilite des chairs , et dissipe I’engorgement des herds. 

On pcut varier de diverses manieres le mode d’adminis- 
tration du carbonate de potasse. La solution acqucuse est la 
forme la plus commode etlaplus en usage : ce sel se dissout 
dans quatre parties d’eau froide , et dans une moindre quan- 
tite' d’eau bouillante, mais en ge'neral on le fait prendre dans 
une proportion d’eau plus conside'rable que celle qui est ndr 
ce.isaire pour sa dissolution: on Ic present quelquefois un 
hols et en e'lectuaire, mais plus rarernent. La dose ordinaire est 
d’un demi-gramme a un gramme: a une dose plus forte, il agit 
comme purgatif. 

CARBONATE DE soUDE, carbojios sodcB ( natium, alcali mi- 
ne'ra^. Les caracteres de ce sel sont les suivans : il cristallise 
en de'eaedres compose's de deux pyramides quadrangulaires , 
applique'es base a base , et a sommets tronque's ■, d est tresr 
fusiblc , efflorescent, et verdit le sirop de violet^e •, s.i saveur 
est acre: les acides le de'ppuillent de son gaz acide' carbonique, 
qui se-de'gage avec effervescence. Ce sel est un sous-carbonate, 
puisqu’il n’est pas sature' de tout I’acide auquel sa base peut 
etre combine'e : on le trouve -tout forme' et en tres-grande 
abondance en Egypte. 

Les proprie'te's me'dicinales du carbonate de soude sont, a E^u de cboses pres, les memes que celles du precedent; aussi, 
: prescrit-on dans les raeqies circonstances : on le rpeom-^- 

mande spe'cialement dans les engorgemens ebroniques des 
organes abdominaux, dans I’bydropisie ascite , les tumeurs 
scrophuleuses, etc. Il parait qu’on en a quelquefois obsei've' 
de .bons effets dans les affections siphilitiques rebclles j e’est 
ainsi que Swediaur a vu plusieurs malades traite's pendant 
longr^temps et sans succes par le mercure, etre gue'ris par 
une de'epetion de salspareille, avec addition de carbonate de 
soude. M. W. Brandc, qui a fait des experiences si inte'ressantes 
sur I’emploi des alcaiis' dans les affeetions calculeiises de la 
vessie, a observe' que Faction du carbonate de soude sur I’urine 
et les calculs, dtait analogue a celle da carbonate de.potasse. 

Sonmode d’administration et les doses sont aussi les memes 
que celles de ce dernier sel : seulement il faut avoir soin , 
en prescrivant le carbonate de soude, de le cboisir, suivant 
le conseil judicieux de Fourcroy, transparent, cristallise' et 
non eflleuri. (biett ct cadet de gassicocrt) 

CARBONE. L m. decor^o, ebarbon : corps, combustible 
simple , tres-abondant dans la nature, surtout dans les vdge- 
taux, dont il constitue la fibre ligneuse. Il est a I’e'tat d’oxide 
dans le ebarbon, et n’existe , pour les ebimistes , a I’e'tat de 
purete' fpie dans le diamant. 
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Le carbone s’unit a I’oxigene, dans diffe'reijtes proportions,, 
et donne naissance, par ses conabinaisons avec ce principe, an 
gaz oxide de carbone et a I’acide carbonique. Voyez charbon. 

( CADET DE GASSICODRT ) 

CARCHESIEN, adj. carchesius y derive' de carchesiurriy 
y,a.p%wiov, le haut d’un m4t de navire ou la hune. On 
applique cette e'pithete a une espece de lac employe' par les 
anciens pour faire 1’extension dans les luxations et les frac-^ 
tures} il se fait comme le noeud qui attache la voile au-dessus 
de la hune d’un vaisseau, d’ou il a pris son nom. (i,. b.) 

CARCINOMATEUX, adj. carcinodes, de'rive' de Ka,pKivofy 
cancer, et de eti'os, figure; qui est de la nature du carcinome. 

CARCINOME, s. m. carcinoma, de x.a.pKtvof, cancer, Ces. 
deux mots sent tout-a-fait synonymes, et ne different entre 
e'ux que par I’origine. La manie des'distinctions pudriles, et 
I’habitude si commode de mettre des mots a la place des 
choses, a fait de'toumer le mot carcinome de sa ve'ritable ac- 
ception : on a voulu lui faire signifier une tumeur qui-ne 
serait point cance'reuse, mais qui serait susceptible de le 
devenir. Mais ceux qui ont admis une semblable distinction , 
savaicnt-ils bien ce qui constitue le cancer? avaient-ils bien 
constate', par I’obsei'vation, les phe'nomenes exte'rieurs qui 
peuvent faire distinguer une tumeur cance'reuse d’avec celle 
qui ne Pest pas? avaient-ils bien ve'rifie' ce passage, cette con¬ 
version d’une maladie dans une autre, etles susceptibilite's 
relatives de ces sortes de transformations ? Le temps ne 
manque pas de faire justice de ces suppositions, thdoriques ^ 
mais en attendant, on ne peut s’empecher de blamerun abus 
de langage qui de'figure la science et qui multiplie les difiS.-, 
culte's de son liisloire. ^oj-ez caucek. ' (deleech) 

CARD AMINE, s, f. ddrive' de Ketpi'a/zov, cresson. Cette, 
plante est effectivement connue sous le nom de cresson e'ld- 
gant. C’est le cardamine pratensis, te'tradyn, silicul. L. fa-, 
mille des cruciferes J. Elle croit dans les prairies humides, et 
fleurit an printemps. Ses fleurs sont blanches ou d’un rose 
pale) le calice est le'gerement ouvert, la silique alonge'e et 
comprime'e. Les feuilles radicales sont afrondies et un pen 
velues en dessus) les feiulles caulinaires sont lance'ole'es et un Eeu e'largies. La cardamine a des rapports assez marque's avec 

! cresson d’eau par son gout acre et piquant, de meme que 
pursonodeur. Cette analogic de? propri^tes physiques, entraine 
ndcessairementcelledesvertusme'dicinalesjndanmoins elle est 
pen employee comme anti-scorbutique. On assure qu’elle est 
tres-eificace dans quelques alte'rations du systeme nerveux, 
(ieorges Baker (me'dical. Transactions, tom. /, pag^/^i^),^ 
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rapporte plusieurs observations qui sembleraieiit constater les 
bons effets de cette plante dans certaines affections convul- 
sives et notamment dans la danse de Saint-With et I’hjste'rie ; 
il pre'tend I’avoir donne'e avec le naeme succes dans I’dpilepsie j 
mais, quelque respectable que soit I’autoritd de ce praticien , 
on ne saurait ajouter foi a de semblables faits sans une sorte 
de re'pugnance, puisqu’aucuue expedience ulte'rieure ne les a 
confirme's. On a fait usage de I’lnfusion des fleurs: Baker 
employait la poudre de la plante desse'cbe'e j il en faisait pren¬ 
dre depuis un scrupule jusques a un gros, deux fois par jour. 

CARDAMOME. Vojez ^mome. (eiett) 
CARDIA, s.. m. mot latin emprunte’ du grec x.apj'/a , le 

coeur. Ce mot ne se trouve pas dans les lexiques modernes: 
jl esk cependant usitd de nos jours, et c’est le seul nom sous 
lequel on de'signe I’orifice superieur de i’estomac', sans doute 
parce qu’il se trouve place' tres-pres du coeuif; Vojez estomac. 

(savakt) 
CARDIAGRAPHIE , s. f. cardia^raphia, de Ko.pS'iA 

coeur, et de ypit<f» , description; partie de I’anatomie qui a 
pour objet la description du coeur. (l. b.) 

CARDIAIRE, adj. cdrdiarius, du mot grec- xapiT/a, 
ccEur. On appelle cardiaires les vers qui s’engendrent spon- 
tane'ment dans le coeur. 

Zacutus Lusitanus, Marc-Aurele Severin , Spigelius, Rio¬ 
lan , Vidius, Stoker , Polisius , Pierre de Castro , Vidal, 
Baglivi, Lochmer, etc.; le Journal des Savans, les recueils 
acade'miques, etc., parlent de vers de formes diffe'rentes, les 
uns noirs, veins et plus ou moins allongds ; les autres fins et 
ddicats comme de petites aiguilles; Jes premiers peu nom- 
breux, et le plus souvent uniques; les seconds plus multi- 
plie's, entrelacds les uns dans les autres et roulds en pelotbns, 
que I’on a rencontre's vivans, soit dans les ventricules du 
coem-, soit dans la propre substance de ce viscere, soit a I’o¬ 
rifice de I’aorte ou a la terminaison des grandes veines, soit 
enfin dans la cavitd du pdricarde. Ces vers ont dte' observes, 
dit-on, dans quelques animaux et dans I’bomme, surtout dans 
de grandes e'piddmies de fievres pestilentielles. Quelquefois, 
ajoute-t-on , ces insectes ont i-onge' le coeur des malades , en 
leur causant des palpitations, des tremblemeus, des douleurs 
fixes et tdrdbrantres d’uue violence atroce , des mouvemens 
convulsife, des syncopes subites, prolongdes, et finalement 
mortelles; accidens nerveux qui, d’un cotd, de'montrent, 
dans les fibres cbarnues du coeur , une sensibility tres - vive ; 
et de I’autre, peuvent etre proposes comme constituant, dans 
certains cas, les sjmptomes priucipaux de I’affection dont il 
a’agit. Maintenant, suppose' que cette affection ne soit point 
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imaginaire , et qu’il soit possible tie la reconnaitre a la faveur 
de quelques signes co-relatifs , on conceit que le traitenaent 
ne saurait jamais etre direct, et que, lorsque la maladie est 
sporadique , on doit s’en tenir a I’emploi des antispasmo- 
diques, des amers et des anthelminthiques divers, tandis que 
pendant les graiidcs dpide'mies de fievres de mauvais carac- 
tere, ee traitement doit etre entierement subordonnd a celui 
de la maladie principale. 

Ce qu’il y a ici de singulicr, e’est que , de tous les ecrivains 
que nous venons de citer, il n’en est presque pas un qui parle 
de ces vers d’apres son expedience personnelle , et que les 
observations rapporte'es se re'duiraient a de simples on'i-dires, 
lesquels , pareils a I’oeuf de la fable, se sont encore de'naturds 
f:n passant de bouebe en bouche. Baglivi' lui-meme , daris sa 
lettre a Andry, no dit point: « J’ai vu un ver noir et velu 
dans le pe'riearde d’un homme de quarante ans |» roais, «il 
est a propos de rappeler ici cequ’on a observe', etc. » Presque 
partout yous, trouvez un langage analogue. D’excellens esprits, 
Goiter, Morgagni, Se'nac, Vicq - d’Azyr , ont conclu de la 
que les meilleurs yeux ont pn etre abuse's par de fausses appa- 
rences, et que les formes tres-varie'es et tres-singulieres que 
prend quelquefois la portion albumineuse du sang, soit dans 
le coeur et les vaisseaux, soit a la surface des organes , ontpu 
repre'senter des vers, de meme qu’ailleurs elles repre'sentent 
des ligamens oti des membranes, on imitent des cheve- 
lurcs, ete., p.e la I’opinion recue que des reptiles ont e'te' 
trouve's datis le coeur des chevaux et dans celui de quelques 
hommes ; de la ces cceurs velus, hdrisse's, etc. 

. Toutefois, dans une question de cette nature, comme dans 
toutes celles ou les faits et la tradition sont e'galement Equi¬ 
voques,, la raison, partage'e entre le pour et le centre, ne 
pent rien rejeter ni rien admettre. Que des vers se de'velop- 
pent dans le ceeur, cela n’est pas plus Etonnant que d’en 
voir dans le foie, les poumons, la rate , les reins, etc., ainsi 
que Ruyscb et Bidloo font observe dans I’homme, Redi, dans 
les chiens, etc. Celui qui e'erit cet article a vu une hydatide 
qui s’Etait de'veloppee dans la pleine substance d’un os long. 
On g pre'tendu que des vers coulent quelquefois avec le sang 
dans les vaisseaux. L’enfant nouveau-ne a eii des vers des le 
sein de sg mere. Nous voila dans des contraires, comme il 
arrive .si souvent en me'decine. Quel parti prendre ? celui que 
coiiseille Morgagni, le parti du doute, jusqu'a ce que des 
obspsvatiojis decisives aient trancliE la question. 

' (p.criset) 
CARDIALGIE , s. f.- cardialgia. Le mot cardialgie vient 

du grec KccpS'iei, nom donne a rprifice supe'rieur del’estomac. 



CAR 59 

et oe ix?^yof, douleuF; et quoique xctpS'ia. signifie aussi coeur, 
on no doit pas entendre par cardialgie, douleur du cceur, mais 
bien douleur de I’orifice cardiaque. L’affection de'signe'e par ce 
mot, est aussi appele'e , morhus cardiacus-, Hippo- 
crate lui donne le nom de passio cardiaca-, Celse , celui de 
cardiacfi. 

Van Swie'ten de'finit la cardialgie , irne douleur eomme 
rongeante qui se fait sentir sous I’appendice xiplio'ide, au 
scrobicule. 

On a divise' eette inaladie d’apres la nature de la douleur 
qu’elle faisait e'prouvcr: ainsi on a appeld pjrqsis I’ardeur 
brulante de I’estomac: cardialgie proprement dite, la douleur 
du cardia avec de'faillance; et gasirodjnie la douleur de cette 
meme parUe, accompagne'e ou non d’un sentiment de pres- 
sion, mais sans de'faillance. 

Cette division doit etre rejete'e et remplac^e par celle qui 
est foiidde sur la conside'ration des causes j rnais, parce qu’elles 
Siont trop multiplides, ces causes seront rapporte'es , d’apres 
leurs analogies , a quelques eliefs principaux. On devra; done 
reconnaitre seulement la cardialgie saburrale , la flatulente , 
la spasmodique , rhe'morro'idale, de laquelle on peut rappro- 
cber celle que de'terminent ,le retard, la diminution ou la sup¬ 
pression accidentelle, des regies , ou leur cessation par les pro- 
gres de I’age; on distinguera encore la cardialgie des femmes 
enceuites , celle qui se de'clare apres les me'tastases , ■ celle 
que produit un vice organique : enfin ort ne peut confondre 
avec les pre'ce'dentes , la cardialgie qui survient apres I’in- 
gestion d’alimens acres, de substances mddicamenteuses, 
ou de poisons. 

La cardialgie saburrale offre plusieurs varie'te's : 1°. la sabur- 
rale qui survient apres les exces de table, la saburrale mu- 
queuse, et la bilieuse. La premiere reconnaitpour cause I’in- 
tempe'rance , le mauvais choix des alimens, I'eur distribution, 
et leur melange mal entendu; ainsi le vin apres les alimens 
gras peut la produire : elle se manifeste par des rots dont I’o- 
deur est celle de I’huile ranee5 si le mal est leger, la diete et 
les ddlayans suffisent pour le faire cesser j si la saburre est 
abondante , on doit prescrire un vomitif, a moins qu’il ne’ 
survienne des evacuations spontanees. J^ojez f.mbahras gas- 
TaiQUE. 

La eardiadgie saburrale muqueuse est presque toujours lie'e 
a un e'tat ge'ne'ral: elle se manifeste surtout par des rapports 
acidesj les malades e'prouvent un aiqse'tit vdrace ouune ano¬ 
rexic complete 5 i!s out un sentiment de pesanteur a I’estomac. 
Cette cardialgie cede au vomitif' apres lequel on donne la 
magne'sie seule ou unie a la rhubarbe, ou aux mirobolans. On en 
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Fre'viendra le retour par Tabstinence des alimens acides, paif- 
usage d’alimens amers; on obtient de bons effets de quelques: 

grains entiers de poivre pris cbaque jour : ce remede 
simple, en prdvenant la formation de foyers muqueux dans 
I’estomac, dont il excite le ton, preVient I’incommodite' dont 
ces foyers sont la cause. Ceux qui sont sujets a cette affection 
se de'livreront de ses retours , par I’usage habituel d’un verre 
d’eau froide matin et soir, et par I’exercice qui, fortifiant 
I’e'conomie , re'tablit les digestions.. 

La cardialgie saburrale bilieuse est la plus fr^quente de 
toutes j elle est produite per I’accuro.ulation de matieres bi- 
lieuses ou biliformes j son de'bnt est ordinairement violent : 
r^ement elle cesse pour ne plus reparaitre : ses retours, au 
contraire, sont tres-fr^quens et accompagne's de vomissemens 
erugineux j elle a pour caracteres particuliers I’abattement de 
Fesprit, des anxie'te's extremes, la prostration, des forces, la 
petitesse et la fre'quence du pouls. Baglivi observe que tons 
ceux dans I’estomac desquels s’accumulent des matieres ranees 
bilieuses, ont le pouls faible et disparaissant sous la pression 
dn doigt j si la fievre gastrique survient, les malades, quoique 
sans forces en apparence, e'prouvent une tres-vive agitation j 
ils changent sans cesse de place, sans pouvoir trouver de 
repos. Quelquefois , dans cette cardialgie, le plus le'ger attou- 
cbement au scrobicule est insupportable, ce qui pourrait fairs 
confondre avec la gastrite cette affection , qu’on en distin-. 
guera facilement, si I’on considere IVtat bilieux de la langue 
et le temps de I’anne'e qui est ordinairement peu favorable 
au de'veloppement des inflammations 5 si I’on considere snr- 
tout qu’il y a absence des signes qui caracte'risent I’inflam-. 
mation. -On confond souvent aussi cette cardialgie avec la 
spasmodique : les ^mptomes sont, en effet, les memes, et 
Sydenham caracte'rise la cardialgie spasmodique par une dou-^ 
leur atroce au scrobicule, qui ne peut souffrir la plus le'gere 
pression, et par les vomissemens Erugineux, signes communs, 
aux deux especes. 

L’inspection de la langue fera ici dviter I’erreur, parce que, 
dans la cardialgie bilieuse, elle est recouverte d’un enduit 
jaunatre, et que les malades, dans cette demiere, e'prouvent 
un sentiment de chaleur 4cre a I’estomacj tandis que, dans 
la cardialgie spasmodique, la langue est ordinairement nette. 
, La colique et la cardialgie bilieuses reconnaissant les memes 
causes, et ne different que parle sidge^ elles s’unissent souvent 
pu se succedent : le meme traitement doit done etre suivi 
dans les deux cas. 

Cure. Les de'layans r^solutife, salins, incisifs, seront d’a- 
bord bonne's j puis on administrera un vomitif auquel cedent 
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ics ,vomissemens spontanes qui s’e'tablissent souvent, et fati^ 
fuent les malades. Les remedes le'gerement stomachiques ne 

oivent etre donne's qu’apres d’evacuation complete des ma- 
tieresbilieuses et la cessation de toute irritation: les e'pithemes 
stomachiques, aromatiques, antispamodiques, employe's ave'c 
succes dans les cardialgies ou Tirritation persiste, sont nuisibles 
dans ces cas. On doit dviter les remedes spiritueux et les car- 
minatifs; les opiace's doivent etre proscrits 3 ils arretent des 
vomissemens et des dvacuations alvines salutaires, et affaiblis- 
•sent I’estomac. Cette cardialgie est ordinairement sans fievre j 
mais un traitement mal dirigd pent faire survenir la fievre bi- 
lieuse gastrique : cette complication sera d’autant plus mau- 
vaise que la matiere bilieuse aura e'td moins de'layde. Souvent 
isole'e, la cardialgie bib'euse est quelquefois, sm--tout en dte', 
un symptome accessoire des fievres bilieuses j elle donnelieu, 
dans ce cas , a des douleurs et a des anxie'te's atroces, qui 
penvent de'terminer des de'faillances, des syncopes, des mou- 
vemens dpileptiques. 

La cardialgie muqueuse et la bilieuse peuvent sNinir^ cette 
complication sera caractdrise'e par. I’existence simultande des 
symptomes propres aux deux affections : le traitement devra 
etre mixte. 

La cardialgie flatulente reconnait pour causes des alimens 
qui contiennent beaucoup de gaz, des fruits murs qui fermen- 
tent facilement, le vin doux, le cidre et labierenon fermen- 
tds j le raisin mange' en exces lorsqu’il est mur. Dans cette 
cardialgie, le cardia se contracte : en s’opposant ainsi a la sor¬ 
tie des gaz ddveloppds, il donne lieu a la distension de I’esto- 
mac. Le traitement consiste a donner quelques lavemens Idge- 
rement purgatifs, a faire prendre des carminatifs et quelques 
anodins.La liqueur d’Hofmann convient surtout.Lespasme du 
cardia ayant cessd, un e'mdtique doit etre donnd. On se mettra 
al’abri de cette cardialgie par I’abstinence d’alimens fermente- 
scibles, surtout apres d’autres alimens j on devra done dviter 
les fruits apres le repas .La magne'sie seule, ou bien unie 3 la rhu- 
barbe ou a des selsle'gerementpurgatifs, pre'viendra les retours. 

La cardialgie spasmodique aflfecte les femmes hystdriques 
et les hommes hypocondriaques. Des affections tristes , les 
contraridte's, une irritation un peu vive, suf&sent pour la de¬ 
terminer. Le diagnostic se fonde sur I’irritabilitd du sujet, sur 
les affections morales qui ont prdeddd , et sur I’absence des 
iignes qui appartiennent aux autres cardialgies. Etant I’effet 
de spasmes , celle-ci sera traite'e par les antispasmodiques , 
par les opiace's. Comme des causes tres-varides peuvent ia 
de'terminer chez des sujets d’ailleurs peu irritables , ilfaudra 
toujours chercher a remonter a la connaissance de la cause, 



62 Gar 
pour e'tablir le traitement. La cardialgie qui se developpe. 
quelquefois dans les convalestences des maladies longues ou 
graves , doit etre as'sirhile'e a la cai’dialgie spasmodique. 

La cardialgie hdinorroidaie sUrvient apres la suppression 
des he'morrhoides, surtout si felles sont Labituelles. L’indica-i 
tidn a remplir se prdsente d’elle-m^me j rdcoiilerrient doilt la 
suppression est la cause du mal doit etre rappele'. DaiiS I’in- 
tention d’obtenir cet efTet j on emploie ordinairehaerit Ifes 
alodtiques, les drastiques : cette me'tbode petit etre suivie de 
graves inconve'niens; des craChemens de sang , des he'morra^ 
ties par I’anus peuvent etre provoque's par ces remedes j on 

evra done plutot cherclier a re'tablii- re'coulemcnt par les 
purgatifs douxconame Ifes sulfates de sOiide et de potasse, 
les sels magridsiens j par des lavemens un peu laxatifs , des 
bains de siege, par la vapeiir de I’eaii chaude; mais rien nC 
fait plutot cesser les accidens de la suppression que rimitatioU 
du flux hdmorrhoidal par Ids sangsues ; la saignde du pied sera 
encore pratique'e avec avantage. Of ez hemorrhoides. 

Par suite du resserrement spasmosdique de la matrice, 
I’dcoulement des regies peut etre diminud •, il peut etre rendil 
difficile et meme supprimd : le sang ainsi retenU engorge les 
vaisseaux de I’ute'rus et ceux des organes voisins j une exci¬ 
tation vive doit rdsultei- de cet afflux, et la cardialgie qui sur- 
vient alors se fait surtout sentir a I’approche de I’dpoque des 
regies. On previent Cette affection ej oii la fait cesser en 
provoquant les regies par des pddiluVes et des demi-bains •, par 
la vapeur de I’eaU chaude dirigde vers le ventre : la saigudd 
du pied convient chezles femmes pldthoriques •, les lavCmens 
et les mddicamens Idgeremeiit purgatifs sont utiles •, ils ap- 
Eclient le sang vers les organes parlesquels il doit s’dcliapperi 

: nitrate de potasse, les sels magndsiens , le borate de 
sonde, etc. ou seuls, On associds a de petites doses de fleurs de 
souffre, convienUent d’abord; et, a Tepoque meme des regies, 
des substances alodtiques doivent etre donndes a petites doses; 

La cardialgie (^ui affecte souvent les femmes a Tepoque de 
la cessation des regies, est analogue a celle dont il vient d’etre 
parld : Taction dela matrice cessant alors, ce visedre ne donne 
plus issue au sang, et la meme quantite de ce fluide dtant 
toujours formde, Un dtat pldthorique doit survenir. Il se faii 
vers les organes intdrieurs , et surtout vers Testomac , une 
sorte de flux qui produit la cardialgie : cette affection, commd 
toutes celles qui reconnaissent la meme cause , cede a la 
saignde du pied : Tobservafion ayant appris que les hdmor- 
roides mettent les femmes a Tabri des maux qui les assidgent 
alors , on devra prendre la nature pour guide, et I’imiter par 
Tapplication des sangsues a Tanus. 
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Cardialgie desfemmes enceintes. La cardialgie affecte les 
femmes a trois e'poques dilfe'rentes de la grossesse : i°. dans 
les premiers jtiurs et les premieres semaines qui suivent la 
conception j 2°. vers le troisieme oule quatrieme mois; 3^. a 
unc c'poque plus ou moins voisine de I’accoucliement. 

Quelqiie temps apies la conception , surviennent deS nau- 
se'es, des vomissemens fre'quens j des ddgoiits , des appetits 
de'prave's, de la la cardialgie. Ces incommodite's doivent letre at¬ 
tributes aux changemens survenus dans I’e'conomie par la pre¬ 
sence du germe depose' dans la matrice. Le temps est pi-esque 
le seul remede a ces maux. Cependant quelques antispasiiio- 
diques , de le'gers caimans, pourront etre donne's , et parmi 
CCS mtdicamens pourront etre choisis la liqueur d’Hofmann, 
les pre'parations de menthe et de camomille, le camphre , le 
castoreum , I’assa-foetida a petites doses, le cafe' pur, etc. 
, La cardialgie qui survieut vers le troisieme oil quatrieme 
mois me'rite plus d’attention. Ellepeut, en effet, determiner 
I’avortement, si elle est ne'glige'e. Elle reconnait potir cause 
la re'tention du sang menstruel, qui ne peut etre employe' eri 
entier au de'veloppemeut du foetus; Les femmes tprouvent 
d’abord de le'geres coliques ^ et bientot des douleurs d’esto- 
mac q;ui constituent la cardialgie dont il s’agit ici. Oil F’ob- 
serve plus*fre'quemmeut au printemps et en bivgf , siirtout 
si le froid est sec et vif, qu’eii e'tt et en automnc. Elle affecte 
surtout les femmes grasses et pltthoriques ; celleS qiii ont 
contractt I’liabitude de la s ;igiiee a certairies tpo'ques de 
I’anne'e ou de lours grossesses ; les femmes de la ville j sent 
plus sujettes que celles de la campagne. Les e'vacilaticins al- 
yines, loin de re'ussir dans ce cas, peuvent provoquer faimr- 
tement; les antispasmodiques sontsans effet; les stomacbiques 
et les amers exasperent le mal, qui peut alors , comme dans 
les cas ou il a dte' ndglige', etre la cause de I’expdlsion du 
germe avant le terme de I’accoucliement : I’e'coulement san- 
guin qui sui-vient a cette e'poque' de la grossesse' lie pouvant 
etre produit que par le ddcollement d’une portion du pla¬ 
centa , est du plus mauvais augure; I’avortement le suit 
presque toujours. Le ve'ritable traitement consiste dans la 
saigne'e, surtout au bras; dans nne diete vdge'tale, pen liour- 
rissante , et dans I’usage des boissons nitre'Bs : en insistant 
sur ces rooyens et en re'pdtant la saignde, on pourra prevenir 
I’avortement, si le sang ue s’est e'cbappe' qu’en petite quan¬ 
tile' ; mais il est ine'vitable, si re'coulement est abundant ou s’il 
dure depuis long-temps. 

La cardialgie des derniers temps de la grossesse est attri- 
bue'e au refoulement des visceres par la matrice distehdue , 
refoulement- qu’augmente la retention des matieres fe'cales 
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produiteparlapression exerce'e surle rectum. Quoicpemoins 
dangereuse que celle des dpoques ante'rieures, cette cardiaigie 
ne doit pas etre n^glige'e , les matieres fe'cales accumule'es 
pouvant, apres I’accouchement, allumer une fievre de mau- 
vais caractere. On pre'viendra cette cardiaigie, on pourra 
meme la faire cesser, en conseillant aux femmes de diminuer 
la quantity de leurs alimens vers le septieme mois , et de 
manger pen a la fois; en leur tenant le ventre libre par de . 
doux laxatifs et par des lavemens } on pourra, sans crainte , 
employer des pui'gatifs un peu plus e'nergiques, pour deter¬ 
miner la sortie des matieres fecales, imme'diatement avant ou 
peu apres I’accouchement, se gardant bien toutefois de donner 
les drastiqnes , et, en ge'ne'ral, les remedes dont Taction est 
trop violente. 

tine affection rhumatismale ou goutteuse cessant de se faire 
sentir dans le lieu qu’elle occupait, diverses affections cu- 
tandes , comme la gale, les dartres , etc. disparaissant, des 
crises commence'es avortant, la cai-dialgie pent survenir. Dans 
ce cas, on doit donner a Tinte'rieur des adoucissans , pour 
calmer Tirritation fixee vers Testomac et chercher a rappeler 
le mal dans le lieu qu’il affectait primitivement. 

La cardiaigie est souvent pi-oduite par des alimens licres , 
ranees, par Tusage des viandes salees et fumdes, par la ve- 
naison, par Tail et les oignons crus, le fromage fait, les 
spiritueux , et, a plus forte raison , par Taction des remedes 
irritans et des purgatifs donne's a contre-temps. II suffit, dans 
la plupart de ces cas, de donner des boissons ddlajantes; 
Tdmdtique ne doit etre prescrit que lorsque des matieres ali- 
mentaires qui ont de'veloppd la cardiaigie, sont rebelles a 
Taction de Testomac ety sejournent. 

La cardiaigie que ddterminent les poisons n’est qu’un des 
symptomes de Tempoisonnement, et doit etre renvoyde a cet 

Le squirre , le cancer du pylore , des altdrations du foie, 
de la rate , des viqes d’une portion quelconque du tube di¬ 
gestif, Tulcdralion des reins, des affections organiques de la 
matrice donnent encore lieu a la cardiaigie. C’est ce qu’il suffit 
dindiquer ici| quantautraitement, nous renvoyons aux articles 
des affections principales , dont la cardiaigie n’est qu’un sym- 
ptome. La cardiaigie'que causent des corps dtrangers arretds 
dans Testomac , mdrite encore d’etre distingude : le traitement 
consiste dans Texpulsion de ces coi-ps. Celle que ddterminent 
les vers doit etre traitde par les antbelmentiques et par les 
moyens qui combattent les affections muqueuses dont les vers ! 
sont un des symptomes. 

'■ La cardiaigie qui est produite par des coups portds sur 
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Tabdomen, par les blessures faites aux o.rganes contenus clans 
cette cavitd, et par d’autres lesions, est un accident <jui com- 
plique CCS cas chirurgicanx, et qui pent dciairer le cbirurgicn 
sur la gravite' du mal, sans lui fournir de donne'es' certaines 
sur I’e'tendue des Idsions. 

Nous venons de parlcr de la cardialgie idiopathique j noiis 
en avons indiqud les varie'tds; ainsi que le traiterhent apprp- 
prie' a chacune d’elles : cruant a la cardialgie sjmptornatique 
quisedeVeloppe dans beaiicoup de fievres essentielles, comnie 
la fievre muqueuse , la fievre bilieuse, etc., et surtout dans 
la fievre intermittente pernicieuse, dont la cardialgie est le 
symptome dominant •, cet accident faisant partie d’une afFeci 
tionplus conside'rable, n’en peut etre.se'pare. /Toyea eievres. 

SCHAFER (loan. Em.),i>e curd cardialgice qucefncliombuspeijiatur. m-^o. 
Jtosthochii, tj'io. . j . 

ALBERTI (Miclicl), /Jcco/ica.re«p-icu/t. in-4°.-Hate., iij35. 
KEKEL (Daniel), De canlialsid heniqrrlioijati. in-4°- Mannhetin, ijSg. 
HOFFWAWM (Fred.), De dmorihus'prdcordionim. OBs. 3, op. a,p.‘^q'i.— 

De dolore cardialgice. Ohs. g, op. 2, p. 262. in-fol. Geneuce,- 
cAetheuser (roan. Frid.), De cardialgM spuria, ia-^o. FrancoJ..i']^5. ■. 
STUPAMDS , De cardialgid spasmodicd cum ictero alternanXC. in-4?. 

BasUece, 1748- 
51AECHAKD (Hubert), De cardialgidJlatulentd. m-40. Argerttor. t^S^. 
REMARD, Lettre sur une cardialgie. EUe est insert dans le Tingt.qnatn6me 

volume du Jouraal de Medecine de M. Leroux, p. 444- Paris, tq^.r 
HARTMAHN (Fraucois Xavier), Diss. de cardialgid, coUcdque furiiestd ah 

ingestis ortd. m-4°. Francof. 1775. . 
TEMXA de xrzowitz (venceslas), Uistoridpardialgice. in-80. Findoh. ijSS. 

M. Caille a consigne, dans le huitifeme volume des Memoires de la Societe 
royale de Medecine, pour I’annfe 1786, des retlexions trfe-jndicieuses siir 
les inflammations chroniques, et des observations tres-bien faites sur les 
donleurs qui se manifesteut k la region de I’estomac. II les considcre jCOniiue 
inflammatoires, et etablit m cons^nence les rigles de'reur. timtement. 

CLkss, Cc^ialgice natura et medela. in-^o. Halo;, ingoi , 
SCHEiDLEK, Cardialgiw brevis nosolOgia, ac morbifdiciter 'curatihisid^ 

ria. in-4?. > ?8oq. , , , 
MAHOT (Kaurice), Essai suv la crampe nerveusc de i’estomac. ia-4°. Paris, 

i8o5. ' 
DTTO, Diss. de cardialgice causa, huicque medendi raiione, miittiplici, 

Francof. iZoS. , 1. - • ;r 

CARDIAQtjE_, adj. pris substantivement dans Ajuclquef 
sens, x.apS'iecMf, cardiacus, le plus ordinairement employ^ 
pour exprimer ce qui a rapport au coeur ■, et aussi, par extenj 
sion, a Forifice cesophagicn de Fjestomac, auqiml les ancicii^_ 
ont donnd le nom d^ cardia. ^ ■' 

Artkres cardiaques , autrement appeldes coronaires. Eilcs 
sont au nombre de deux, et naissent du petit sinus de Faorte, 
au-dessus du bord libre des ralvulves semilunaires. L’une, 

4-' '■ 5. ' 
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I’anterieure, plus petite, sortie de I’aorte a la gaucte de I’af-* 
tere pulmonaire, parcoiirt le sillon pratique' a la face convese 
du coeur, et se termine vers la pointe de cet organe, en s’a- 
nastomosant avec I’artere cardiaque poste'rieure, apres avoir, 
dans sontrajet, fourni des rameaux destine's aux parois des 
ventricules. La seconde artere cardiaque, la poste'rieure, 
nait de I’aorte a la droite de I’artere pulmonaire, se dirige 
transversalementiusqu’au sillon qui se'pare en arriere les deux 
ventricules , s’y divise en deux branches, dont I’une suit la 
direction primitive, tandis que I’autre, plus grosse, descend 
jusqu’a la pointe du coeur : elle fournit, chemin faisant, plu- 
sieurs collat^rales. 

Quelques physiologistes avaient cm que I’orificede ces'arte- 
res e'tait bouche' par les valvulves sygmoides au moment de la 
contraction du ventricule gauche , et qu’ainsi le san^ n’y e'tait 
pas/poussd en meme temps que dans le reste du systeme artd- 
riel. Les expe'riences et les observations de Haller ont surtout 
contribue' a de'mqntrer le peu de fondement de cette opinion. 

Veines cardiaques. Elies naissent de I’oreillette droite , et 
se distinguent, comme les arteres de meme nom, en antd- 
tdrieures et en poste'rieures : celles-la, au nombre de deux 
on trois, se re'pandent sur la surface convexe du coeur tandis 
.que des postdrieures , I’une, beaucoup plus conside'rible, se 
dirige de haut en bas jusqu’a la base du ventricule gauche, ou, 
devehue horizontale , elle regne dans le sillon qui se'pare les 
oreillettes des ventricules, et parait enfin au-devant du coeur. 

L’orifice des veines est reconvert par une val- 
vulve .tres-;apparente qui en bouche completement I’puver- 
ture , de.sorte que le sang , alors noir , pressd par la 'con¬ 
traction deroTeillette,'ne pent y etrerefould. 

ITaisseaidc Ijfnphatiques cardiaques. Ils suivehta peu pres. 
le trajet des yaisseaux sanguins. Les branches principales re- 
gnent le long des bords de cet organe , se re'imissent sur 
sur I’aorte et I’artere pulmonaire , et se terminent, apres 
avoir traversd lesglandes lymphatiques du col, en partie dans 
le canal thoracliique , en partie dans les veines souclavieres 
et jugulaires internes. 

Existe-t-il une communication entre les vaisseaux lympha¬ 
tiques du cotd droit et le canal thorachique, au moyen de la- 
quelle celui-ci dtant lid , la lymphe puisse encore arriver au 
scentre circulatoire , sans que Ton dbive recourir, pour expli- 
.quer ce phe'nomene , a I’absorption veineuse ? C’est Fopinioh 
d’un anatomiste de nos jours. 

Les filets neiveux que le coeur recoit de la veine paire 
(pneumo-gastrique) et du rdcurrent, n’y arrivent pas imme’- 
diatement, mais s’y rendent par des anastomoses. 
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Les nerfs Cardiaques sent le plus souvent foumis par les 
trois ganglions cer\ncaux : cependant a gauche, ils ne partent 
ordinairement que de deux de ,ces ganglions. Du cote droit, 
le nerf cardiaque supe'rieur nait du ganglion cervical supe'- 
rieiu- par cinq ou six filets qui se re'unissent en untronc , le- 
quel descend le long de la carotide primitive, donne un ra- 
meau au plexus thyroidien infe'rieur , recoit un filet du nerf 
vague, un autre du re'eurrent, et se divise bientot. Si cette 
disposition dtait constante, ce premier nerf ne meriteraif pas 
le nom de cardiaque; mais il se porte quelquefois sur la ca¬ 
rotide primitive et la crosse de I’aorte, pour se terminer avec 
ie cardiaque moyen. Ce dernier nerf, le cardiaque moyen , 
concourt le plus a la formation du plexus. II nait du cervical 
moyen, a.peu pres comme le prdeddent, croise la direction 
de la souclaviere , recoit par fois un ou deux filets du nerf 
vague , el un plus considerable du re'eurrent, s’engage entre 
la crosse de I’aorte et la division des bronches, et se ter'mine 
enfin au plexus cardiaque. Le nerf cardiaque infdrieur nait 
dll ganglion cervical infe'rieur, descend derriere I’artere sou¬ 
claviere, passe sur I’artere innomine'e, gagne I’aorte, se -con- 
lourne a gauche, et se jette dans le plexus. 

A gauche , lorsqu’il n’existe que deux nerfs cardidques, on 
voit alors les deux ganglions cervicaux infdrieurs n’en fournir 
qu’un. 

lue plexus cardiaque, forme de la reunion de ce? divers 
filets, est placd a la partie'postdrieure de radrte,‘pres de 
son origine , et rdpond eh arriere au plexus pulmonaire y il 
fournit des branches antdrieures , poste'rieures et infe'i'ieUreS , 
qui,,toutes, dans des directions difFdreiltes , se distribuent 
au coeur ou a ses yaisse^ux, dtablissent des communications 
avec le plexus pulmonaire, et concourent a former les plexus 
cardiaques ante'rieur et postdrieur. 

J’ai dit enfin que Ton avail donne le nom de cardiaques 
aux- portions de nerfs ou de vaisseaux que Ton remarque au 
cardia ou orifice oesophagien de I’estomac. Cette partie de ce 
viscere n’ani vaisseaux ni nerfs qui lui soient propres , ses 
arteres lui dtant foumies par la coronaire stomachique, et ses 
nerfs parlepneumo-gastrique. La portion cardiaque de la mu- 
queuse est un peu plus rouge que celles des parties qui I’en- 
vironnent. Le nom de cardia , KAfS'ia,, donnd a cet orifice , 
est devenu la source d’une fonle d’erreurs , puisqu’en tradui- 
sant ce mot littdralement, on a rapportd au coeur tout ce qui 
se passe , ouplutottout ce que'l’on a cru se passer dans cette 
partie de I’estomac. De la sont venues ces locutions vicieuses: 
j’ai mal au coeur, pour j’ai enyie de vomirj j’ai le coeur 
fade, etc. 
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R^mbdes cardiaques ou cordiaux. On a appell^ de ce nom 
]es me'dicaniens aixxquelj on a attribue I3 propriete' specie 
fique de re'veiller Faction du ccenr. Ccs de'noniinations, k 
premiere surtout, sont anjouvd’ilui pen en usage comnae va- 
gues et insignifiantes,: car il faudrait entendre par cardiaques 
tops les remedes <jui portent leur action siw le sjsteme de la 
grande circulation , et dans, cette grande cksse rentreraient 
alors presrpie tons les moyens qqi stimulent fortement et instanr 
tane'ment. Aussi voyons-nons que sous le nom cardiqques. 
on comprenait la plppart des substances arornatlqu.es on alcoo- 
lisdes ou ameres, et a pen pres ce que Brown a_Qep.uis appele 
toniques iiiusibles. Tons ces moyens, en effet, stimulent 
promptement et marqnent leur excitation par Fe'leVatiou, la 
plenitude, meme k diirete' du ponls, la coloration du visage. 
Mais, cette action porte-t-elle imme'diatement sur le systeme 
circulatoire , et y parvient-t-elle par une sorte d’al&nite' orga- 
nique ? ou, plutot, n’est-elle pas a pen pres egalement res- 
sentie par to.us les systemeSj cfeacun en raison de son mode 
prop re d? sen.sibiUte' ? Obsetvez, en effet, ee <fHi se passe 
alofs: la peau devient plus humlde, rouge, et son tissu est 
comme gonfld, les se'crdtions sont plus copieuses , la respn 
ration plus complete et pips fre'quente j k digestion plus 
parfaite j les facuite's intellectuelles sont plus aiguise'es. Tous 
ces phenomenes , produits d’une excitation ge'ndrale , con- 
courent done k de'moptrer cnmluen est pen pre'eise k de¬ 
nomination de cardiaqms. D.ans <jue}les limites renfermer 
d’ailleurs les me'dieamen.s que Fon a compris sous ce nom, 
depuis i’espece d’ortie assez pen sapide, a kquoUo Matthiole 
{Comm, iii Dioscqridis, Uh. ly) impose le nom de cardiaque, 
jusqu’aux alcools ebargds d’builes essentielles ou de re'sines 
odprantes, ou au quinquina, a I’ether? Mais ce qui acheye 
de prouver qu’il n’y a point de propriete, cardiaque ou cor- 
diale specifique , e’est-k yarietd des moyens propres a rani- 
mer Faction du ccevtr-’ , dans k pleure'sie de Tiiller, 
ou la gene quk'prouye la eircuktion amene Foppression des 
forces, une saignde large et copieuse devient levrai, le seui 
cordial; ainsi encore, lorsqu’une douleur se fait septir avee 
une inteiisitd telle qu’eile menace de k syncope, les caimans 
approprids a la nature du mal, soft dunne's a I’interieur > soit 
eraployds en topiques,. sent les vruis cordiaux, 

Je dois , avant de t^r'miner’ cet article , dire un mot de 
cette fameuse potion cofdiale ,,sans kquelle on croyait, ua- 
gueres encore, ng pouvoir kisser mourir un makde. L’ok 
servation attentive de ce qui a lieu dans ces momens d’une 
vie prete k s’dteindre, a fait yoir que les boissons administrees 
alors, quelles qu’elles soient, Mtent la inort, parce qu’en 
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s’introduisant dans la trache'e artere dies en de'terminent uue 
vraie suffocation. Mais faut-il j)Our cela, renoncer, comme 
on le fait aujourd’hui, a I’emploi des stirnulans les plus forts , 
toutefois en les pre'sentant sous un fort petit volume 7 N’y a- 
t-il pas d’exemples. qu’une irritation vive, brusque, instan- 
tane'e, ait amene' d’heureux changeniens dans des maladies 
d’ailleurs fort graves? et, fen ce sens, les muqueuses olfac- 
tive, biiccale, oesophagienne, et surtout laiyngfee , ne sont- 
elles pas les surfaces sur lesquellfes on pent avec le plus d’es- 
poir tenter une dernide excitation ? Loin done de condamner 
en masse I’emploi de tous les stirnulans, lorsque le malade ne 
ressent plus I’effet des remedes ge’ne'raux, il me semble que, 
dans uh cas de'sespe'rfe, on doit en'core en tentfer la ressoiirce: 
seulement il faut nfe pas attendee trop tard, et ne donner an 
malade que ce qiie sa de'glutition, dfeja bieh g^ne'e, pent liii 
permettre d’avaler; dans ce cas, I’introdufetioh de quelques 
gouttes d’une liqueur irritante, dans la trachfe'fe artere, loin 
de me paraitre a redouter, pent au cohtrairfe etre fort 
utile. (wacqdart) 

CARDINALE. Voyez Lofe^LiE. 
CARDIOGME, s. m. , derive' de xapL/a, a\'oir 

mal au coeur, dont la racine est x.u.pS'ta,, coeiir, ou, plus sou- 
vent encore, I’orifice supe'rieur del’estomac. Le motcardiogmc 
est synonyme de cardialgie ; mais ce dernier est bien plus 
gdferalement employfe. Quelques pathologistes de'signent 
aussi d’une maniere assez peu convfenable Ifes ane'vrismes du 
ernur et de I’aorte sous le nom de cardiogme 5 nfeanmoins , 
cette dernlere acception n’est point adopte'e danS les ouvrages 
modernes. Voyez cardialgie , coEt’B.. (l. e.) 

CARDITE, s. f. carditis, de Ko-pS^ia., emur: inflammation de 
la substance musculaire du coeur. Cette maladie est du nombre 
de celles que les mfedecins ont soUvent uiie grande difiiculte' 
a reconnaitre , et probablement cette difiiculte' existera tou- 
jours : le voisinage d’autres organes, souvent attaque's si- 
multane'ment d’inflammation , la presqufe impossibility de 
distingucr celles de la meme nature qpii n’affe^;tent que le pd- 
ricarde , enveloppe se'reuse dont une lame revdt imme'diate- 
ment la substance cliarnue du coeur, rendent le diagnostic de 
cette affection des moins faciles; ce n’est gudre que lorsque 
la cardite est tres-aigue, qu’on peut espdrefe de la reconnaitre j 
mais rarenient cette maladie affectfe cette maniere d’etre : le 
plus souvent elle est obscure , insidieuse, lente et cachde, de 
sorte qu’on ne peut la distingufer des autrfes affections qui 
pre'sentent avec elle une assez grande atialogie 5 et ce n’est 
ordinairement qu’a la mert des sujets, que rouverture des 
corps la fait apercevoir : encore cela souifre-t-il exception, 
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puisqu’il n’est pas toujours facile_ de s’assurer si les altera- , 
tions qu’on trouve sont le re'suitat d’une le'sion du pe'ricarde, J 
ou seulement de la substance'charnue du ccEur. ' 

Cette grande similitude dans les signes des affections du j 
pe'ricarde et de la substance charnue, porte nafurellenient a 1 
se demander si, dans la cardite , il n’y a absolument que lai 
partie musculaire de ces organes qui soit le sie'ge de I’inflam- ^ 
mation,. ou.bien, si elle est commune aux diffe'rens tissus du 
coeur ? En the'orie la maladie est distincte ^ et le sentiment ; 
dfr plusieurs nosographes eonfirme cette distinction; mais les' 
praticiens qui connaissent la grande difiS-Culte' du diagnostic ^ 
et surtout une e'gale diffieulte' existant a Fouverture des ca-' : 
davres , pour reconnaitre les alte'rations patliologiques appar- ' 
tenant au pdricarde ou a la substance musculairequi voient,, A 
au contraire, que les rdsultats morbifiques sont communs a ^ 
ces deux affections, pensent qu’il est presque impossible que 
Pinflammation n’attaque tout juste que le muscle du coeur J 
et que les tissus qui entrent dans sa composition doivent j 
participer plus ou moins. C’est ainsi que M. le professeur ^ 
Corvisart regarde les cardites comme une ajfection qui inie- i 
resse a la fois les divers tissus du cceur ( Essai sur les Mala- | 
dies du coeur, a' e'ditibn, pag. 256), c’est-a-dire, les tissus | 
musculaire, sdreux, et surtout le vasculaire , car il ajoute ’r 
que , s’il falloit de'cider lequel de ces tissus soiififre le plus , il V 
peneherait a croire que ce serait ee dernier. 

Ce que nous venons de dire doit avertir que cette maladie ) 
est rarement aigue et tres-caracte'rise'e; c’est en s’aidant de ? 
I’ensemble des faits observe's jusqu’ici, qu’on parvient a lui ; 
assignor des symptomes qu’elle prdsente d’uue maniere mar- ■ 
que'e : j’ose meme affirrner qu’on n’a peut-etre jamais trouvd 
une seule fois cette maladie simple, reconnaissable et bien 
caractdrise'e; le plus souvent on la soapconne, on la conjee- 
ture d’apres I’dtat du poul's, le lieu de la douleur, les syn-. « 
copes, etc. : mais ce ne sont jamais que des conjectures. Au';i 
surplus , I’obscurite' de rinflammation du coeur lui est com- 
mune aven eelle des autres visceres qui ne communiquent 
pas a Fexte'rieur par un conduit, comme les poumons, les 'k 
intestins , etc. : encore le coeur , qui agit imme'diatement sur | 
la circulation comme organe central de cette fonction, et t 
qui lui imprime des modifications re'sultantes de son altdra- ) 
tlon , offre-t-il, pour aider le diagnostic dans le cas qui nous 
occupe , un dtat particulier du pouls, ce qui n’a pas lieu dans. ^ 
les phlegmasies de certains autres visceres, comme le foie, ; 
la rate, etc. , ou on ne lui observe guere que les caracteres. 
de rinflammation en gdne'ral, et dont I’isolement rend d’ail-*. | 
ieurs plus perceptible les affections., . 
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On e'prouve done beaucoup d’empecliement dans la divi¬ 
sion des especes de ce genre d’alte'ration • et d’abord, sont- 
elles toujours essentiellement inflammatoii-es ? Le pen d’oc- 
casions qu’on a de voir la cardite,nepermetguerede re'pondre 
d’une manicre positive j on semble croire que oui, on plutot, 
on n’a point examind sujffisamment le fait: mais sur quoi on 
est assez instruit pour tenir un langage affirnaatif, c’est que 
I’inflammation est, le plus souvent, hitente ou occulte, comme 
I’appelle le professeur Corvisart dans I’ouvrage cite': ce savant 
avoue n’avoir pas , non plus , eu occasion de voir de cardite 
aigue , ce qui, vu le grand nombre d’individus attaque's de 
maladies du coeur qu’il a traite's dans une longue pratique, 
doit prouver la raretd de cette affection ; il adme^ourtant 
cette alteration morbifique , d’apres des observations tire'es 
des auteurs. Nous nous conformerons, dans cet article, aux 
divisions indique'es dans I’estinaable .lyaite des Maladies dit 
Cceur, et nous reconnaitrons avec son auteur, que la maladie 
qui nous occupe peut se pre'senter sous quatre formes: 1°. car¬ 
ditis aigu manifeste j 2“. carditissub-aigu ; 3“. carditis occulte 
aigu ; 4°* carditis occulte chr-onxque. Sauvages n’admet que 
deux especes de carditis, qu’il appelle carditis spontanea , et 
carditis traumatica ; Cullen e'galement deux especes, Vidio- 
pathique et le iymptomatique 5 ce dernier re'sultant de bles- 
sure; espece dont M. Corvisart n’a point parle' et qui n’entrait 
effectivement pas dans le plan de son livre. Selle et Pinel 
n’en parlent que d’une maniere pen e'tendue, et ne s’expliquent 
pas sur les especes qu’il pre'sentej de sorte qu’il est fort 
probable qu’ils n’en reconnaissent qu’une j et le professeur de 
Paris regardece genre, qu’il rapproche durhumatisme, comme 
inde'termine'. 

Causes. EUes sent probablement les memes que celles des 
inflammations en g^ne'ralj les auteurs n’en indiquent point de 
precises 5 et comme les cas que j’ai eu accasion de voir n’e'taient 
pas simples , je dois reconnaitre que les causes occasionnelles 
ont du se partager entre cette alte'ration et celles qui la com- 
pliquaient: je crois pourtant qu’une constitution froide ou 
une alternative de froid et de chaud, des travaux violens et 
forces , une suppression de transpiration , des e'vacuations 
naturelles suspendues , etc. , doivent favoriser le d^veloppe- 
ment de la cardite , mais cela seiilement par analogic avec les 
causes des phlegmasies en gdndral. 

Les complications les plus ordinaires de la cardite dtant des 
inflammations de la plevre et du poumon , ou , pour parler 
plus exactement , la cardite n’e'tant tres - souvent qu’une 
extension de cette meme inflammation, il s’ensuit qu’ellen’a 
pas d’autre source que celle de la principale pblegmasie: done 
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les causes de la carJite sent les memes que cellcs 3es inflam-, $ 
mations pulmonaires, etc., qui sent bien connues , et qu’il | 
est, par conse'quent, inutile de rappeler ici. ^ 

Caractere. Void, suivant Selle, les caracteres de la cardite 
{Rudimentapyrethologia;):A()ViXeur^ongidveAeTrieTe\e. ster- ?i 
niim , palpitations de coeur, anxie'te's continuelles, pouls petit ^ 
ct ine'gal, cbaleur peu vive j Stoll, comme le remarque le jjro- | 
fesseur Pinel, differe un peu de Selle , puisqu’il donne pour ? 
caracteres un sentiment d’ardeur dans la re'gion precordiale ^ » 
une douleur obtuse , une contriction autour du coeur, avec % 
des anxidte's , des inquie'tudes, la syncope , un pouls faible, J 
Le Journal de Medecine de 1755 ajoute a ces symptomes une a 
dillicultd extreme de respirer, avec un intervalle tres-long | 
entre I’expiration et I’inspiration, et indique aussi d’autres 
symptomes qui n’ont pu qu’etre accidentels, comme I’horreur =4 
de I’eau, etc. . | 

Quant a moi, j’ai observd une partie de ces symptomes 
chez le peu de malades ou j’ai pu soupconner cette maladie r 
je me rappelle sur-tout un symptome qui n’est pas indique : 
par les auteurs, e’est une cbaleur plus niarque'e dans la re'gion ^ 
pre'eordiale que partout ailleurs ^ le pouls ne m’a pas tbujours 
semble' faible et mou ; je I’ai trouve' quelquefois fre'quent et 
assez plein, de maniere a caracte'riser utie inflammation vive j V 
j’ai observe' aussi les lypothymies, les anxidte's, et surfout un 
sentiment de douleur et de gene peint Sur la figure, I’obliga- 
tion oil dtaient Ids malades de se tenir la tete un peu soule- ,‘s 
vde , etc. 3 

Mais -si ces symptomes suffisent pour faire soupconner la 
cardite, ils suffisent rarement, ou plutot ils sont in.suffisans 'j 
pour en faire soupconner I’espece ou la varidtd 5 il faut abso-r a 
iument que la suite e'claire sur leur nature 5 et ce n’est que ,7 
lorsque les malades succombent ^ qu’on pent assignee, par | 
I’ouvertiire des cadavres et leur comparaison avec les phdno- ^ 
menes. qti’elle a prdsente's, un ndm ddfinitif a la maladie : !; 
aulrement et lorsque le malade gudrit, il est impossible d’af- 
firmer qu’il en a dtd atteint, et il en est de cette affection j; 
comme de beaucoup d’auti-es, dont on ne connait I’essence -j 
que lorsqu’il n’est plus temps d’y remddier. ■; 

Ainsi done, ce n’est qu’a I’ouverture des corps qu’on peut -'j 
prononcer. Si on trouve des traces d’inflammation du coeur 
chez un malade qui, de son vivant, en a prdsente des sym- j 
ptomes aigus, il est palpable que la cardite dtait aigue mani- j 
feste; si les symptomes ont dtd moins prononeds, moins aigus, 1 
die sersi sub-aigue-, sides symptomes ont dtd a peine $ensibles -.j 
ou seulement prdsumds, dans une maladie de courte durde j 



CAR 75 

die sera ccculte aigiie) et si la maladie a eu une marche pro- 
, occiilte clironique- 

Marche, duree. Les sjmptomes de la cardite ai^e vont 
ordinairement cn croissant 5 le pouls devient plus gene', plus 
ine'gal I’anxie'te' et la douleur augmentent a fur et mesure 
que la maladie avance vers sa fin, et ordihairernent la mort 
arrive au bout de pen de jours, conime oti le voit dans les 
observations rapporte'es dans les autcuts ; quelques malades 
ont meme succotnbe' si promptemfent, qu’on les a cru morts 
subitement tel est le cas de la premiere observation de Melcel, 
insdre'e dans les Memotres de VAcademic de lierlin. On pent 
dire , qa’en ge'ndral, c’est du troisieme au septieme jour que 
les personnes affecte'cs de carditis pe'rissent, lorsqu’elles n’en 
^le'rissent pas, ce qui arrive le plus souvent j de Sorte que , 
ge'ne'ralement, le'proqpstic de cette rnaladie est tres-facheux. 
Prcbablemcnt, la gravite' de ccttc maladie est due a ce que le 
coeur, tout enflamme' qu’il est , est oblige' de continuer a sc 
tnouvoir , a sC dilater et a se contracter , pour ope'rcr la cir¬ 
culation , ce qui, he'cessairement, aggrave son affection. On 
sait combieu il est douloui-cux de remuer un muscle enflamme' 
dans le rhumatisme, le phlegmon, etc., et combien le mou- 
vement serait alors nuisible j qu’on juge de e'e qui doit arriver 
dans la cardite. 

Si les malades doivent revenir a la sante', ICs sjmptomes 
vont en s’alle'geant petit a petit: le pouls devient plus natiu-el, 
moins irre'guherj I’anxiete' et roppression diminuent, etenfin 
k malade revient doucement a la sante'. 

Dans les variete's de'signe'es sous les noms ffo'ccultes et de 
chroniques, la durde n’a rien de fixe: il parait que cette pbleg- 
masie latente peut durcr plusieurs mOis j la marche n’a dgale- 
ment rieii d’assurd, ce qui augmente encore la difliculte' du 
diagnostic. 

Ouverture des cadavres. Les o'uvertures des cadavres dclai- 
rent plus sur I’existence de la cardite, que les sjmptomes exis- 
tans pendant la vie des malades : il cOiivieht pourtant de pre'- 
veuir qu’il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui est 
essentiellement du domaine de la cardite, de ce qui peut 
apparter.ir a la pe'ricardite. Pour qu’oh ne puisse avoir aucun 
doute, il faut que la Idsion organique re'sultante de cette ma¬ 
ladie, soit dans I’interstice des fibres chaimues, et non dans 
la cavitd du pe'ricarde seulement 5 tout au moiiis les deux 
genres d’alte'rations Organiques doivent se trouver re'unis , 
puisque, dans le plus grand nombre des cas, les deux affec¬ 
tions le sont aussi. 

On trouve ordinairement dans le carditis les fibres muscu- 
laircs du cosur converties en une substance molle et pale) 
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elles ont peu de tenacite : quelqpefois elles sent pe'ndtrees 
d’un liquide lymphatico-purulent, qui les de'truit souvent en 
parde j le systeme vasculaire est plus apparent, plus de've- 
loppe que dans I’e'tat ordinaire, et parait atleint aussi de la 
pUegmasie des autres tissus. M. le professeur Corvisart re- 
marque avec justesse, que le coeur, de'pouille du pe'ricarde , 
parait souvent entoure' a sa surface d’une graisse pale et jau- 
ndtre, qu’on a peut-etre souvent prise pour une de'ge'ndres— 
cence graisseuse : le peu de consistance des fibres ebarnues; 
fait rompre avec facilite' les parois du coeur, et re'duire meme- 
en une sorte de bouillie. Les cavitds offrent, le plus souvent, 
un amas de sang et de concre'dons ge'latineuses et fibreuses , 
provenant de la stagnation de ce liquide dans les derniers 
temps de la vie ou la faculte' contractile diminuant graduelle- 
ment, a cause de sa Idsion , il n’a pu etre renvoye' dans les 
autres re'gions qu’il parcourt ordinairehient. 

Au lieu de I’e'tat que je viens de de'erire , on trouve quel-, 
quefois une suppuration abondante dans le pe'ricarde , et des 
auteurs font prise pour une suite de la Idsion de la partie 
ebamue du cosur ; mais , dans ce cas , il y a toujours com- ■ 
pbcation de la pdricardite. Il n’y aurait point e'quivoque, si le 
foyer purulent e'tait dans I’e'paissenr meme des parois ventri- 
cutaires , comme Barrerus, Forestus et Fontanus en citent 
des exemples. 

On a e'galement observe' des ulcerations a la surface du 
coEur, qu’on a regarde'es comme suite de la cardite : on peut 
consulter a ce sujet Morgagni (Epist. xxv), ou ces diffe'rentes 
e'rosions sont de'erites avec sa sagacite' ordinaire. 

C’est moi qui ai fait I’ouverture de la malade dont I’obser- 
vation est rapportde dans Fouvrage cite' de M. le docteur 
Corvisart (pag. aSS), sous le titre de Gangrene du cteur. Nous 
trouv^mes effectivement sur les parois des ventricules , des 
points ronds et d’un blanc noir, qu’on acbevait de perforer 
avec une facilite' extreme •, le reste de la substance ebamue se 
rdduisait en bouillie par une pression assez le'gere. Je suis 
entierement de I’avis du savant praticien que je viens de citer, 
iorsqu’il pense qu’il est impossible qu’un veritable e'tat gan- 
gre'neux succede a un carditis aigu, parce que la gravite' du 
mal ne lui permet pas d’arriver a ce re'sultat de I’iriflamma- 
tion avant la mort du sujet. Dans le malade cite', I’e'tat gan- 
gre'neux tenait plutot a une adynamie ge'ndrale qu’a une suite 
de la pe'ricardite , dont la maladie n’avait eud’ailleurs nulle- 
ment 1’ensemble des symptomes. 

Se'nac {Maladies du coeur, ebap. vi) , parle des blessures 
du coeur cause'es par des instrumens piquans , des e'pe'es, etc., 
eomme causes d’inflammations de ce viscere; il ajoute que 
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les malades meurent au bout de ;peu de Jours, d’hemorragies. 
Ou salt que les blessures qui p^netrent jusque dans les cavite's 
ventriculaires ou auriculaires, font pe'rir de suite de la m^me 
maniere. Le Journal de Medecina du mois de de'cembre lySS 
d^ja cite' (Trdcourt), donne des de'tails sur les inflammations 
des difie'rentes portions du coeur, qu’il est utile de consulter. 

Traitement. On pressent que le traitement de cette mala- 
die doit etre celui des autres inflammations des visceres de la 
poitrine, et qu’il doit se rapprocher beaucoup de celui de la 
pleur^sie et de la pe'ripneumonie : c’est le traitement antiphlo- 
gistique qu’il convient surtout de mettre en usage: ainsi les- 
saign^es , soit locales , soit ge'ne'rales; les de'layans, la diete, 
le repos absolu, les lavemens , devront etre employes d’une 
maniere me'thodique; moyens souvent insuffisans, dans une 
maladie obscure et d’une dure'e tres-courte. 

Les saigne'es doivent etre rdpdtees plusieurs fois par jour, si 
la violence de I’inflammation I’exlge, dans le cas ou des sym- 
ptomes particuliers viendraient compliquer le carditis, on les 
traiterait suivttnt leur nature et les indications qu’ils pre'sen- 
teraient. Sauvages {Nosologie melhodique, classe 5 ) , parle 
d’un traitement de cardite ou Ton donnait des apozemes de- 
la3'ans, la poudre tempe'rante mele'e au camphre , les tisanes 
nitre'es et les purgalifs re'ite're's de deux, jom's I’un, avec succes. 

Aucun des cas que j’ai eu occasion de voir, ne s’e'tantpre'- 
sente' simple , on n’a pu faire un traitement particulier r il a 
e'te' mixte, et dirige' en meme temps centre les affections con- 
eomittante. 

Voici un article fort court que je tire de la JSosologie de 
Sauvages; il offi-e I’cxemple d’une cardite sub - aigue, et ser- 
vira a faire reconnaitre la plupart des symptomes de la ma¬ 
ladie : Un jeune homme ressentait des douleurs aigues et 
poignantes dans la re'gion du coeur, accompagne'es d’anxie'te's 
et d’oppressions, qui I’empechaient de vaquer a ses afffaires ; 
il fut attaqud , le sixieme jour, de fievre; son pouls devint 
dur et fre'quent. Apres plusieurs saigndes, la maladie dimi— 
nua , le quatorzieme jour 3 mais les anxie'tds et la douleur 
augmenterent, et il mourut le vingtieme. On trouva, a I’ou- 
verture du cadavre, toute la superficie du coeur couverte de¬ 
pus et d’une croute grasse et purulente qui enduisait sa tunique 
quidtaitronge'ej le pe'ricarde e'tait rouge, entourd de vaisseaux 
gonfids; le tissu cbamu du cceur e'tait pale et flasque. 

Voici une autre autre observation qui est un des exemples 
les plus frappans de pdricardite que Ton connaisse , quoique 
eompliqud de pneumonie. Elle est exlraite du Bulletin de la 

■ Societe de la Faculie, n° ix, pour I’annde 1809 : elle a dtd 
offerte a ce corps savant par M. Raikem, docteur me'decim 
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Une fille de trente-six ans, qui avait eu trois altaques de 
rhumatismes articiilaires depiiis I’age de seize ans, fut prise , 
le 5 novembre i8og, dans la nuit, et sans cause connue , 
d’horripilalion gene'rale, de motiveinens vifs et tumultueuS 
du coeur , d’une donleui- lancinante dans la region pre'cor- 
diale , d’line respiration tres-difncile et d’nho lipotbyinie qui 
dura uhe heiire 5 il ne se maiiifesta ni soif, rii toux j dSs anti- 
spasmodiques , des i-ube'fians aux pieds ne changerent rien a 
I’e'tat des choses; la malade virtt alors a I’liopital Saiht-An- 
toine , le quatrieme jour de la maladie : les levres etaient 
vermeilles, la face etait abattue , le teint blaffard; le somnieil 
fre'quemment interrompu par des reVeils en sursaut: il n’y 
avait pas de ce'phalalgie , mais la boucbe e'feit amere , la soif 
Vive , la langue rouge , lisse, hiimide : il sO iilanifestait une 
douieur vive lorsque Ton comprinaait I’dpigastre, I’hypocotidre 
droit, et la partie anterieure de I’hj'pocondre gauche ; la 
respiration e'tait petite, fre'q;uente, et s’exercait par le dia- 
phragme; le cceur avait des palpitations ve'lie'menles , inter- 
mittentes , pendant lesquelles la pupille restait fixe et dilatee, 
sans que le mouvement du coeur discontinu4t, et les levres 
et la face devinrent livides j le pouls e'tait tres-ine'gal, inter¬ 
mittent , olfrant par fois des pulsations yoides , assez dures. 

Les jours suivans , la maladie subsista avec une intensity 
toujours croissantc 5 il s’y joignit de la toux et des crachats 
sangninolens 5 on appliqua des sangsues , on pratiqua unO 
saigne'e (le sang ne fut pas coenneiix), le tout sans amende- 
ment; il y eut un pen de de'lire la nuit du douzieme jour 5 
le vingtieiiie, la rnalade mourut, ayant uh trouble extreme 
de la circulation, et e'tant en pleine connaissance. 

A I’ouvcrture du cadavre, on trouva le lobe intdrieur des 
deux pOumons conipact: le pe'ricarde i-enfermait qiielques 
onces de se'rosite' limpide) il e'tait parfaiternent sain dans 
toute son e'tendue. 

Le ctfeur avait im volume double de I’e'tat ordinaire j il dtait 
mou, flasque j le ventricule gauche surtout e'tait fortangmentd 
de volume, et ses parois e'taient amincis ; la valvule fnitrals 
pre'sentait de I’e'paississemeiit et un dtat cartilagineux; I’ou- 
verfnre auriculo-ventriculaire etait re'tre'cie et avait a peine 
six lign'es de diametre. A la face postdrieure et supe'rieure de 
I’bVeillete ganche , a travers le pe'ricarde, qui e'tait parfaite- 
meut sain, on voyoit le tissu hiusculeux du ccettr recouverl 
dc pelits points blanchatres , injecte' d’une couleiir rouge noU 
rMre , offrant trois du quatre peiites tumeurs sphero'ides de 
deux a trois lignes de diametre, et soulevarit le pdricarde : en 
les incisarrt, il en coulait un veritable pus epais, sanieux et 
opaque. L’appendice auricnlaire de ce cotd e'tait dur, compact., 
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volumineux , et contenait U7i pus sanieux. Le reste du corps 
n’otfrit rien de remarqualile , que des concretions cretacces 
sur les extre'mite's phalangiennes des os du nje'tacarpe et du 
nie'tatarse. 

Maladies dont les syn^pldimes sirmilept ceux de la cardite. 
C’est encore moins la rarete de la cardite qn.i empeche de la 
bien reconnaitre, que la ressernLlance de ses signes avec ceux 
dc la pe'ripnemnonie , de la p}eure'sie , et de quelques - unes 
des le’sions organiques du cceur, particulierement la pe'ricar- 
dite j les cas on ces maladies se ti’ouvent compliquer la car¬ 
dite, cmpecbent absolument qu’op ne puisse la distinguer avec 
certitude. 

Si la pe'ripneui'jonie est intense et ge'ne'rale, le crachement 
de Sang, la tpux, la force de la fievre, sont des sjinptomes 
qui distinguent suffisamment cette maladie de la cardite; si, 
au contraire , cette affection n’occupe que la portion infe'- 
rieure ou moyenne du poumon gaucbe, il devient beaucoup 
plus difficile d’e'tablir upe difference: cependant la toux et le 
cracliement de sang servivpnt toujours a ^clairer, surtout si 
on fait attention qu’il y a ra.renient des syncopes dans la pe'- 
ripneiunonie, taudis qu’elles sont un des caracteres essentiels 
de la cardite. 

La pleure'sie, surtoutce lie qui n’aurait son sie'ge que dans 
une portion vpisine du ceeur, est encore plus difficile a diffe'- 
rencier de la cardite que laperipneu.pioniej si I’inflantmation 
de la plevre cst simple, il n’y a pas de cracbement de sang ; 
il ne reste comme caracteres distinctifs que la toux , la gene 
extreme de la respiration, surtout dans le temps de I’inspira- 
tion , qui n’existent pas ordinairement dans la cardite , pour 
aider au diagnostic ue ces deux affections : on doit pourtant 
ajouter qu’ordinairement, dans la pleure'sie, il n’y a pas de 
syncopes ni de' palpitations, et surtout que la douleur ue con- 
siste pas eu un sentiment d’ardeur brulante circonscrite a la 
seple re'gion prdcordiale, comme dans le carditis 

La pe'ricardite est presque impossible a diffe'rencier de la 
cardite: ainsi nous n’essaierops pas d’e'tablir des, diffe'reaces. 
M. le professeur Corvisart, dans Je cbapitre plusieurs fois 
citd dans cet article, et qui est ce qu’on a de 'inieux sur la 
maladie qui nous occupe, dit qu’il n’y a guere que rintensitd 
des g^mptomes qui puisse faire sfiupcp.nncr plutot une cardite 
qu’une per-ipardite j dans le cas de grrnptomcs moins graves, 
il soupconne qu’ils ^qjpartiennent a la demiere de ces affec¬ 
tions , et les plus intenses a la premiere. Nous devpns ajouter 
que ces maladies sont presque toujours existantes ensemble; 
nous parlerions peut-etre plus exaeternent en disant qu’elles 
le sont toujours: de meme qu’il est rare de voir une inflamr 
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mation un peu forte du poumon, sans que la plevre ne soil 
aussi atteinte de la meme alteration morbifique. Si quelque' 
chose pent diminuer les regrets que Thomme de I’art e'prouve'- 
sur la difliculte' du diagnostic de ces deux maladies, c’est que 
cela n’infliie en rien pour le bien du malade, puisque le trai- 
tement, dans les deux cas , reste absolument le meme j de 
sorte que, sous le rapport pathologique et sous le the'rapeu- 
tique, on ne pent les e'loigner. Voyez pericardite. ; 

(merat) 
CAREBARIE, s. f. carebaria., de xotfK, t^te, et de Supv,'' 

grave, pesant. Les me'decins de'signent par ce mot une sorte" 
de douleur de tete dont le principal phdnomene est le senti¬ 
ment de pesauteur qui I’accompagne. Ils distinguent la care'- ', 
barie en frontale, occipkale, etc., suivant la re'gion dans i 
laquelle cette douleur se manifeste. Voyez cephalalgie. i 

(bedor) 
CARIE, s. f. caries. La carie est une maladie des os, qui 

consiste en une alteration particuliere de leurs tissus. C’est 
un ve'ritable mouvement de decomposition, qui s’e'tablit dans 
une e'tendue plus ou moins grande 'de I’os affecte', et dont' 
les re'sultats sont une suppuration plus ou moins abondante, 
se'reuse , d’un gris brunatre, d’une odeur fe'tide (lorsque la 
matiere a dtd en contact avec Fair) , la destruction de la ' 
substance osseuse et I’ine'galitd irrdguUere de la surface ma¬ 
lade , qui est ordinairement d’une couleur grise, roiigeatre ' 
ou brunatre , molle, spongieuse , et quelquefois plus com- 
pacte, plus dure, que dans I’e'tat sain. 

Toutes les maladies du tissu osseux ont dtd jusqu’ici fort ' 
peu dtudides 7 souvent on les a confondues , et en ge'ne'ral on ’ 
ne les a d^crites que d’une maniere imparfaite. La carie, 
par exemple, a dte' g^ne'ralement et long-temps confondue 
avec la ne'crose, sous le nom ie carie seche, et on a constam- ^ 
ment appliqud a cette derniere maladie le traitement qui ne 
convenait qu’a la carie proprement dite, et qu’on trouve 
designe'e dans les auteurs sous le nom de carie vermoulue. 
C’est seulement vers le milieu du dernier siecle , qu’on a 
remarque' la difference essentielle qu’il y a entre la m^crose ;: 
ou la carie seche, et la carie humide ou vermoulue. On a 
vu que deux maladies aussi distinctes entr’elles par leur nature 
et les symptomes qui les caractdrisent, que la gangrene I’est 
d’un ulcere qui affecte les parties mo lies, devaient etre se)r 
pardes et me'ritaient, chacune en particulier, de fixer I’atten- 
tion des hommes de I’art. Des iddes plus justes, acquises'sur 
la nature de ces deux maladies, est nd un traitement plus 
rationel, et c’^st des-lors qu’on a cessd d’employer centre la 
necrose des moyens curatifs qui ne conyiennent qu’a La carie. 
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La carie a e’te’ connue par les premiers me'decins de Pan- 

tiquitd j Hippocrate parle de cette maladie , mais il ne la 
d^crit pas j il se borne, pour ainsi dire, a la nommer^ Celse, 
sans de'crire cette maladie, et confondant la ne'crose avec la 
carie, expose, d’une maniere tres-de'taillee, les divers mojens 
curatifs qu’oa employait, de son temps , pour en obtenir la 
gue'rison {J^ojez Celse , liv. viii, chap, i, sect. i.). Galien 
comparait cette maladie aux ulceres des parties moOes, mais 
il lui assignait une cause hypothdtique j il croyait qu’elle 
^tait produite par une sanie corrosive , que les chairs envi- 
ronnantes foumissaient (Commentar. in Bipp. de Fr. 46, 11, 
•§. 20 ) , ou qu’elle venait d’une mucosite' qui se jetait sur les 
os (Ib. de Art., lib. in) j en conse'quence de cette the'orie et 
de I’axiome gdn^ral, que les contraires se gu^rissent par leurs 
contraires, Galien fut naturellement porte' a prescrire les des- 
sicatifs danstoutes les caries j cmendant, il ne fut pas telle- 
ment exclusif dans I’emploi de ces moyens, qu’il n’eut 
encore recours, dans certaines circonstances, a des moyens 
plus actifs. Il parait meme qu’il ne balancait pas a enlever 
completementlapartie cari^e, lorsque le cas I’exigeait, comme 
on pent le voir au chapitre i5 de ses Administrations chirur- 
gicales, ou il rapporte I’observation d’une carie du sternum, 
venue a la suite d’un coup recu sur cette partie : le jeun^ 
homme qui est le sujet de cette observation, recut le coup 
en s’exercant a la lutte; depuis cette dpoque, il ^prouvait 
constamment une doulem- sourde vers le sternum j apris 
quatre mois, il s’y forma un abces dont I’ouverture laissa voir 
une carie ^tendue de cet os. Galien enleva la partie carie'e, 
et trouva la partie supe'rieure du p^ricarde de'truite par la 
suppuration. Le coeur, dans cet endroit, paraissait a nud. Le 
malade gudrit. 

Depuis Galien, les mddecins■ grecs n’ont rieri ajoute' a ce 
qu’il avail dit sur la carie. Les Arabes suivirent ce me'decin. 
Ils augmenterent beaucoup le nombre des dessicatifs j mais 
ils ne n^gligerent pas les moyens recommande's par Celse, et 
firent surtout un grand usage ducautere actuel. Apres la renais¬ 
sance deslettres, lorsque la chimie vint a etre cultivde d’une 
maniere plus philospphique, on introduisit dans la pratique 
de la chirurgie d’autres moyens de cante'riser, et on les em- 
ploya principalement centre la carie. 

C’est aux chirurgiens du dix-huitieme siecle qu’on doit 
les notions les plus exactes qu’on ait eu sur la carie. Jusqu’k 
cette dpoque, tons les auteurs qui ont dcrit sur la chirurgie 
se sent, pour ainsi dire, born^s a nommer cette maladie et 
a exposer le traitement qu’il fallait employer pour la com- 
battre. Jean-Louis Petit, dans son Traite sur I’exostose et 
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la carle ( Maladies des os , tome ii, chap. i6 , page 27), a 3 
commence' a jetter un nouveau jour sur cette partie inte'rcs- | 
saute de Tart j mais n’ayant, pour aiasi dire , consid^re' la J 
carie que comme uue des terminaisons de Texosto-sc, il n’en 1 
a parle' que d’une maniere superficielle. Cependant, cette 1 
partie de son ouvrage ne laisse pas d’etre pre'cicuse par le^ 3 
faits qii’on y rencontre, et par les vues judicieuses que cet a 
auteur cfllebre y expose dans un petit .nombre de pages spe^ 1 
cialement cpnsacre'es a la carie. Alex. Mom-o , d’Edimbourg, 1 
profltapt des travaux du restaurateur de la chirurgie francaise, 3 
fit de la carie le sujet d’un me'moire inse'rd parmi ceux de 1 
Socje'td de Me'deeine d’Edifnbom-g (Em. etOhsery. de mede-r i 
fine de la Sqcieie d’Edimbourg ^ tom. v, art. 2.5, ,pag. 45o),.3 
C’est la qu’ont ete expose'es , pour la premiere fois , les ve'ri- 3 
tables id'e'es qu’on doit avoir sur la carie seche ( ne'crose), que I 
I’auteur compare, avec raison, a la gangrene des parties S 
molles , et qu!il nomme Carle gangreneuse. C’est de cette 3 
comparaison qu’il fait jaillir tpute la lumiefe qu’il re'pand sur | 
cette maladie si longtemps incounue dans sa nature,, et ton- 3 
jours traitde d’une maniere presqu’empirique. Vojez le mot | 
NECROSE. , t -S 

Depuis Monro, les auteurs qui ont e'crit sur la carie ne pa- ; 
raissent pas avoir ajpute' aux conUaissances qu’il nbus a trans- < 
mises sur cette inaladie. Ils ont ge'n^ralemont adopte' sa di- i 
vision de la caiip en dilfe'rentes especes , et ont recOmmande' j 
letraitement qu’il indique pour chacune d’elles. Cependant, 
quelque bon que soit le travail du professeur d’Edimbourg, J 
il laisse encore ade'sirer. Toutes les especes de caries qu’il a 
p'tablies sont-elles bien de ve'ritables caries ? Donne-t-il de la 
carie une ide'e bien exacte ? A-t-il bien appre'cie' les diverses 
causes qui peuvent la produire, et le traitement qu’il propose 
ppur cbaque espepe 'est-ril bien le plus convenable ? 

Les os, comme les autres parties du corps humain, ont 
pour base de leur organisation., des arteres , des veines , des 
vaisseaux lympbatiques, des nerfs .et une frame cellulaire j ; 
comme elles, ils sont douds des propriete's vitales ; ils se nour- 
rissent, croissent, s’usent, se re'parent, e'prouvent diverses 
variations, suivant les ages , et split sujets a des maladies 
analogues. Un sel calcaire , plus ou moins abondant, distribud . 
dans cette frame cellulaire dans des rapports et des propor¬ 
tions fixds par la nature et de'termine's par la vitabte', donne ! 
aux os toute la soliditd dont ils jouissent, etpeut etre consi- 
de're'* comnae la cause principale des diffdrences qu’on observe t 
dans leurs proprie'te's vitales, compare'es a celles des parties : 
molles , et conse'queminent dans les alte'rations pathologigues ) 
auxqueiles ils sont expose's. C’est a ce mode particulier d’or- 
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ganisation et <3e vitalite qu’il laut rapporter le petit nombre, le 
caractere particulier des maladies des os, et la lenteur qu’eli^s 
affectent dans leur marclie. Moins expose's a Taction des 
causes cxte'rienres de maladies , moins perme'ables aux causes 
inte'rieures que les parties molles , il faut, en quelque sorte, 
que la cause exte'rieure agisse avec une grande force, et que 
la cause inte'rieure soil devenue constitutionnelle pour qu’elle 
puisse determiner une affection du tissu osseux; voila pour- 
quoi, sans doute., les maladies des os, qui ne sont point le 
re'sultat imme'diat d’une cause externe, sent si diliiciles a de'-, 
tniire, et demandent souvent, avec le traitement local, un 
traitement ge'ne'ral'bien entendu. 
' Fonde' surces conside'rationsanatomiques et phj'siologiques, 

dont personne ne peut contester la vdritd, nous aliens exposer 
les ide'es que nous nous sommes forme'es sur I’espece d’affec- 
tion qui fait le sujet de cet article. 

Tous les os peuvprit etre affecte's de la carie| mais tous ne 
sent pas susceptibles dgalement de devenir le sidge de cette 
nialadie.. Plus un os est cqmpacte , moins il est expose' a la 
carie ■ et dans les memes os, e’est, en general, la partie la 
Elus spongieuse , celle qui, par son organisation-, approclie 

: plus des parties molles, qui en est le plus ordinairement 
affecte'e. Ainsi les os courts , comine ceux du carpie, du md- 
tacarpe, du tarse , du m^tatarse , les phalanges des doigts et 
des orteils , les vertebres ,■ les os du bassin, le sternum parmi 
les os plats et les extre'mitds articulaires des os longs , sont 

, ics parties q^u’on rencontre le plus souvent affecte'es de la carie. 
L’organisation plus molle , plus v^sculaire, et en quelque 
sorte plus vivante de ces parties, rend suffisamment raison 
de cette diffe'rence. 

Tous les auteurs qui,, depuis Alex. Monro, ont dcrit sur 
la carie , ont compare' cette maladie aux ulceres des parties 
molles, et Tont regarde'e comme une veritable ulce'ration des 
os; cette cornparaison, qui est tres-juste pour certaines 
especes de carie, nous parait fausse a quelques dgards poiir 
d’autres.especes, qui nous semblent ne devoir etre cousi- 
de're'es que comme la terminaison d’une maladie inflaroma- 
toire de i’os affecte'. Quelques anciens paraissent aussi avoir 
considdre' la caaie comme une ve'ritable ulce'ration des.os; 
mais ils n’ont donne', a cet -dgard, aucune notion un peu 
exacte, et ce n’est vraiment que depuis Alex. Monro que 
cette cornparaison de la carie aux ulceres des parties molles a 
jetd quelque jour sur la the'rapeutique de cette maladie , 
des os. . ■ 

Jusqu’a ce jour, on a distingud les causes de la carie en 
extemes ou mdcaniques , et en internes. Les causes extemes 

4- 6- 
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sont les chutes et les coups qui, par leur violence, sont 
susceptibles d’e'branler le tissu osseiix, d’y apporter un d^-. 
rangement quelconque, d’y faire naitre une irritation plus 
ou moins vive. Les causes internes admises, sont ccrtaines.' 
dispositions constitutionnelles, certaines diatheses qu’on a 
coutume de de'signer par le nom de vice. Mais , outre ces 
causes internes ge'ne'rales , nous croyons devoir reconnaitre 
des causes internes locales qui , comme nous le ferons voir, 
produisent aussi quelquefois la carie. 

Les causes internes agissent tantot imme'diatement, comme' 
lorsqu’un os peu convert de parties molles e'prouve la per- ' 
cussion d’un coup , d’une pierre qui tombe ou qui hemte 
violemnaent centre un corps dur quelconque j tantot elles 
agissent me'diatement, comme lorsque les extre'mite's articu- 
laires sont fortement contuses dans une chute , ou froissds . 
dans un effort. Dans ce dernier cas , c’est ordinairement le 
cartilage articulaire, et surtout le point d’union de la surface 
articulaire avec I’extre'mite' de I’os qui se trouvent primative- 
ment aifectds. La carie qui survient alors , est e'videmment , 
pre'ce'de'e d’une veritable inflammation , et peut etre consi-. 
de're'e comme une terminaison de cette maladie par voie de 
suppuration^ nous ne croyons pas que les causes extemes, 
dont faction porte imme'diatement sur les os, ayent une 
autre maniere d’agir, et que la carie qu’elles produisent soil 
autre chose qu’une suppuration, suite de I’inflammation du 
tissu osseux. 

En effet, quand on observe avec soin les phdnomenes 
qui prdcedent la carie , lorsqu’elle a dtd produite par une 
cause exteme , on voit qu’ils peuvent tons se rapporter aux 
phe'nomenes de I’inflammation qui afiecte les parties molles. 
Une douleur constante, quelquefois obscure et souvent plus 
ou moins -vive, est le premier effet sensible de faction extd- 
rieure. Si on ne calme cette douleur, f os se gonfle; et si a 
cette e'poque on peut en examiner le tissu, on le trouve plus 
rouge, plus vasculaire, tout, en un mot, y annonce une 
exaltation des proprie'te's vitales j il y a afflux d’humeur pro- 
voqud par une irritation soutenue, il y a consdquemment 
une ve'ritable inflammation du tissu osseux. Le repos, les 
saigndes, la diete, les de'layans, les applications astringentes, 
rdpercussives, dans fdtat de la maladie; les re'vulsifs, let 
applications emollientes, anodines et m.eme narcotiques., 
lorsque la douleur est vive, sont les moyens qu’on emplole 
avec le plus de succes pour combattre cette inflammation. Si 
ce traitement antiphlogistique ne peut pas procurer la de'li- 
tescence ou la re'solution de la maladie, sa terminaison par la 
carie estine'vitable.Tous ces phe'nomenes, ainsique lere'sultat 
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du traitement antipHlogistique, sont surtout faciles a observer, 
lorsque c’est I’extre'mitB articulaire d’un os qui est aflfecte'e. 

Les causes g^ne'rales qui produisent la carie, sont le vice 
scrophuleux , le vice ve'ne'rien , le vice scorbutique, et peut- 
etre le vice rhumatismal. Tous les auteurs out admis le vice 
cance'reux comme cause de carie j mais cette cause ne peut- 
elle pas etre r^voque'e en doute ? Les cai-ies qu’on a observe 
diez des personnes affect^es du cancer e'taient-elles de ve'ri- 
tables caries, c’est-a-dire, de simples suppurations de I’os , 
avec gonflement et destruction de sa substance sans transfor¬ 
mation de son tissu? Car, lors^ue le vice cance'reux agit 
imme'diatement sur les os , il altere leur tissu , le de'nature , 
le transforme en une matiere lardace'e , et les re'duit a I’e'tat 
d’orteosarcome. Les caries produites par les causes internes 
g^ne'rales peuvent, avec raison , etre compardes aux ulceres 
des parties molles qui sont produits et entretenus par les 
memes causes. Dans les deux cas, la maladie ofFre des phe'- 
nomenes analogues. La carie alors, comme les ulceres, estle 
resultat d’nne depravation dans les proprie'te's vitales de la 
partie aflfecte'e, qui a change' de mode , d’action, de maniere 
d’etre , ensorte que le nouveau mouvement dtabli tend sans 
cesse a propager la maladie, jusqu’a ce que la cause qui 
I’entretient ait e'te' ddtruite. 

Outre les causes externes et les causes gdne'rales internes, 
dont nous venons de parler , la carie peut encore etre pro- 
duite par une cause locale interne. C’est a une cause de cette 
cspece que nous croyons devoir rapporter la carie des pha¬ 
langes, qui a lieu dans certains panaris. Celle qui a&cte 
certaines articulations a la suite des maladies aigues, et qui 
attaque quelquefois le corps de I’os meme, comme on le 
voit a la suite des fievres druptives , de la petite vdrole, de la 
rougeole, de la scarlatina j celle qu’on voit quelquefois se 
manifester sans qu’on puisse lui assignor aucune cause exteme 
connue ni cause interne gdne>ale , et qui gudrit par un trai¬ 
tement purement local j enfin , celle qui termine certaines 
exostoses apres qu’elles ont restd long-temps stationnaires. 

En eflfet, des tumeurs se forment quelquefois sans cause 
connue dans les parties molles, restent plus ou moins long- 
temps dans un dtat stationnaire , et fmissent par s’ulcdrer. 
et suppurer. Des tumeurs analogues se forment, quoique 
plus rarement, dans les tissus osseux et se terminent de 
meme: telles sont certaines exostoses, qu’on ne pent rapporter 
a aucune cause connue , et qui, apres avoir existd pendant 
plusieurs anndes, finissent par se carier. C’est a cette espece de 
carie qu’il faut rapporter celle qui faitle sujet de rohservalion 
rapportde dans le troisieme volume des Memoires de I’Aca- 
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demie de chirurgie, page 264. Cette observation, qui pr^- ' 
sente un des plus hauls faits de Part, est due au ce'lebre - 
Lapejronie. Cet habile praticien traita une carie tres-e'tendue- ■' 
de I’os coronal; la table exte'rieure de cet os formait une ' 
voute unie , qui avait plusieurs trous , a travers desquefs on 
touchait des pieces d’os de la seconde table, dont quelques- . 
unes e'taient branlantes et en parlie d^tache'es. Apres avoir 
enlev^ la premiere table , il vit ces pieces qui etaient volu-. ; 
mineuses , tres-dures a I’acier le mieux tremp^ , qui com- : Erimaient la dnre-mere et la piquaient par Icurs points et i 

;urs irre'gularite's ; les tre'pans, les e'levatoires , les tenailles ^ 
les scies, les limes, les villebrequins, les maillets, les ciseaux , i 
les gouges de presque toutes les ^speces, furent employes j % 
presque tout le coronal fut enleve', seulement on conserva- 
quelques parties osseuses les moins endommage'es, pour servir 
de soutien a la cicatrice, et pour de'truire le reste de la carie,^' ij 
on employa I’essence de girpfle , d’euphorbe , et autres dro- 
gues exfoliatives, et siu-tout le feu. - - j 

Si nous avions cru admettre la carie chancrense, nous | 
I’aurionsplaceeparmi les caries de cause interne locale, parce * 
que le vice chancreux est toujours un vice local. Mais comme 
ce vice n’attaque jamais les os qpie conse'cutiyement et seulement 
lorsqu’ils se trouvent situe's aupres d’une partie de'ja affecte'e, 
de sbrte qu’ils participent a tons les changemens qui sur- 
viennent a la partie qui a e'te' la premiere attaque'e , nous ne 
crayons pas devoir regarder cette affection comme une veri¬ 
table carie. 

Cette distinction- des causes de la carie est puise'e dans la . 
nature ; elle ne saurait etre arbitraire, car elle est entierement - 
fondde sur des fails nombreux que I’on trouve consigne's dans 3 
les ouvrages des maitres de Tart et dans les recueils des I 
socie'tds savantes. C’est en me'ditant ces faits que hoiis avons | 
dte conduits a admettre ces causes et a pre'senter la maladie 1 
qui nous occupe sous un nouveau jour. De la distinction des 1 
causes de la carie de'coule la division de la carie en trois a 
especes : i°. carie de cause exteme , qui est produite par "? 
une action ou violence exte'rieure ; 2°. carie de cause interne 
locale, celle qui ne reconnait pour cause ni violence extdrienre' ■ 
ni un vice interne, et qui gudrit par un traitement purement 
local; 5®. enfin, carie de cause interne gdne'rale, celle qui est. 
produite par un vice gdne'ral, et qui, avec un traitement I0-. 
cal, ndeessite un traitement inte'rieurpropre a ddtruire le vice ' 
qui a fait haitre ou entretient la maladie. 

Si la situation des os , si la nature de leur- organisation, si. 
la lenteur des phdnomenes de leurs maladies , pouvaient per- . 
raettre a I’observateur attentif de saisir et de sujvi-e la forma- ' 
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tion, le developpenient et la marclie de la carie, on recon- 
naitrait sans doute une difference dans ses symptomes, siiivant 
ies diffe'rentes especes, et on verrait probablement qn’uue 
carie ve'nerienne, on scropbuleuse, par exemple , differe au- 
tant d’une carie de cause pnrement externe dans sa formation, 
son de'veloppement et sa marche j qu’uii ulcere ve'ne'rien ou 
scrophuleux differe de I’espece d’ulce'ration qui succede a 
une tunaeur inflammatoire de cause exteme qui s’est .termine'e 
par suppuration. Mais tout ici concourta obscurcir I’e'tiologie 
de la maladie j on ne peut cn saisir que les symptomes princi- 
paux, et ces symptomes sont a peu pres les memes , quelle 
que soit I’espece de carie. Une douleur plus ou:raoins vive , 
un gonflement plus ou moins conside'i-able, une suppm'ation 
plus ou moins abondante, pre'sentant presque touj ours les 
memes caracteres j la rugosite', et en ge'ne'ral le ramollisse- 
ment, la mollesse de Vos affecte' , voila ce qu’on observe 
dans toule espece de carie : aussi n’est-ce point par ies 
symptomes actuels de la maladie qu’on peut reconnaitre', 
d’une maniere sure, son espece et en e'tablir le diagnostic 
spe'eial j mais en remontant aux circonstances commdmora- 
tives , en reconnaissant sa cause, en examinant I’e'tat ge'ne'ral 
de la sante' du malade. 

Diagnostic de la carie en general. Quelle que spit la cause 
de la carie , tantot elle est pre'ce'de'e d’une exostose , tantdt 
elle survient sans aucune affection accidentelle ^ une douleur 
constante , ordinairement sourde , quelquefois plus ou rnoins 
vive , se fait sentir profonde'ment dans la substance osseuse, 
qui se gonfle dans une plus ou moins grande e'tendue. Les 
parties molles qui recouvrent Vos malade s’engorgent j cet 
engorgement est d’abord indolent, et sans changement de 
couleur a la peau j peu a peu la tume'faction augmente , la 
peau prend une couleur rouge particuliere , devient doulou- 
reuse; bientbt on apergoit une fructuation sensible, Vabces 
s’ouvre, on en pratique Vouverture j un pus sanieux, d’un 

•gris noir4tre, en de'coule, entralnant avec lui quelques parties 
dsseuses , et a cet abces succede un ou plusieurs ulceres fistu- 
leux, dont les bords boursouffle's s’e'levent au-dessus du ni¬ 
veau de la peau, et du fond desquels sortent souvent des 
hypertarcoses. 

La douleur et le gonflement des parties molles qui couvrent 
un 6s carie', accompagnent toujours la carie j mais quand elle 
est profonde'ment situe'e, comme lorsqu’elle attaque les ver- 
tebres ou les os des lies , il est difficile de la reconnaitre : 
cependant la.douleur sourde et constante qui a pre'ce'de' et 
accompagne' la formation d’un abces par congestion a Vaine, 
aux lombes ou aux fesses , e'claire sur le diagnostic de la ma- 
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ladie. La nature du pus g^ui sort a I’ouverture de cet abces, 
et les accidens conse'cutifs qui re'sultent ordinairement de 
I’acces deTair dans le foyer purulent, donnent une certitude 
morale de I’existence de la carie. 

Lorsque la carie est e'tablie, on la reconnait au gonflement 
de I’os et des parties molles qui les recouvrent; aux ulceres 
fistuleux , plus ou moins e'loigne's du sidge de la maladie, qui 
accompagnent ce gonflement; 4 la lividitd de leurs bords j au 
pus sanieux et abondant qui de'coule des fistoJes j a la pro- > 
prie'te' qu’a ce pus de teindre la charpie et le-linge en noir j 
et aux I'ugositc's qui s’e'levent d’abord de I’ulcere. Mais on 
ne pent avoir la certitude physique de son existence que lors- 
que, pai-venant a porter jusqu’a I’os afifecte' un stilet ou une 
sonde, on apercoit qu’il ofFre des rugosite's, et que son tissu 
est ramolli. • 

II est bien difficile d’e'tablir le diagnostic particulier de 
chaque espece de carie, parce que toutes ofirent a peu pres ■ 
les memes symptoines et la meme marche : ce n’est , comme 
nous I’avons de'ja dit, qu’en remontant aux circonstances 
comme'moratives , en reconnaissant la cause de la maladie-, 
en exartiinant avec attention I’dtat gene'ral de la sante' du ma- 
lade, qu’on peut parvenir a e'clairer ce point obscur de pra¬ 
tique. Cependant, comme il est essentiel, pour dtablir un 
traitement convenable , de reconnaitre au moins les especes 
principales de la maladie, il importe de rechercher avec soin 
toutes les circonstances qui pourront contribuer a les faire 
connaitre. 

Ainsi, on regardera comme une carie de cause exteme celle 
qui se sera manifeste'e a la suite d’un coup ou de toute autre 
violence exte'rieure , lorsqu’on reconnaitra I’individu sain>, 
exempt de toute espece de vice interne. s 

On regardera comme une carie de cause interne locale 
celle qui succede a une exostose survenue, soit a la suite d’luie 
cause externe, soit sans cause connue et qui sera reste'e long- 
temps stationnaire 3 celle qui se manifeste a la suite d’une 
maladie aigue , dont elle semble etre la crise 3 enfin, celle qui 
affecte les phalanges dans certains panaris , et meme les os 
du tarse et me'tatarse, du carpe et me'tacarpe dans certaines 
inflammations. 

On reconnait qu’une carie a e'td produite et est entretenue 
par un vice ge'ne'ral, en remontant aux circonstances qui ont 
pre'ce'de' I’apparition de la maladie, et en examinant I’dtat 
actuel du malade : ainsi, la carie sera vdne'rienne si elle a el6 ■. 
pre'cddde des symptomes de cette maladie. J^pjez cabie ve- 
WERIENNE. 

Si le malade a les chairs molles et flasques, les yeux tendres 
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et larmoyans, les afles du nez et la levre supe'rieure gonfle'es, 
les glandes du cou engorge'es 011 suppure'es 5 s’il a des abces. 
froids, qu’on apprenne qu’il est nd de parens scrophuleux , 
ou qu’il a e'te allaite' par une nourrice mercenaire scropliu- 
leusej s’il n’a eu des renfance qu’une nourriture peu substan- 
tielle, difficile a dige'rerj s’il a habite' un lieu humide, peu 
adre'; si les bords des ulceresfistuleux out une couleur livide , 
nul doute que la carie est scropbuleuse. 

La carie est scorbutique lorsqu’elle se manifeste ehez un- 
malade affecte' du scorbul, qui pre'sente les sjmptomes de 
cette maladie a un haut degrd j car ce n’est guere qu’a une 
pe'riode avance'e du scorbut que la carie se manifeste. « Les 
scorbutiques de I’hopital de Bovigne, dit J. L. Petit {Ma-. 
ladie des. Os, page 282.), attaque's de carie , ont dte' les plus 
malheureux j presque tons sont morts, hors ceux qui avoient 
de le'geres caries aux alvdoles. Dans ceux que j’ai ouverts, j’ai 
remarque' que le pe'rioste e'tait de'tachd de I’os en bien des 
endroits , et que plusieurs avaient le pe'rioste de'tachd de 
presque tous les os du corps j de sorte que, faisant incision le 
long des cotes , je les trouvai nues, aprcs , ine'gales , de'ta- 
che'es de leur cartilage et ne tenant que peu aux ligamens et 
tendons qui s’attacbent a leur partie poste'rieure 5 il sortait de 
dessous le pe'rioste une lymphe brune , noir4tre, tirant surle 
rouge fonce', qui e'tait d’une odeur insupportable. Lorsque 
je faisais une incision le long des bras et desjambes jusqu’a 
J’os, je trouvais la meme chose dans quelques-uns; je tirais les 
os entiers hors leurs e'piphises , que les tendons et les liga- 
nnens retenaient, et cela n’arrivait qa’aux jeunes soldats de 

, recrue dont nous avions alors un grand n-ombre j ils tombaient 
dans cette maladie par la fatigue , la ntisere, la mauvaise 
nourriture de ces temps-la. » 

Si on admet le vice rhumatismal comme cause de carie, ou 
ne peut guere lui attribuer que certaines caries des:vertebres 
et des extre'mitds articulaires. Tous les praticiens e'clairds sa- 
ventque cette cause de'termine assez fre'quemment des tumeurs 
articulaires, qu’on connait sous le nom de tumeurs blanches 
rhumaiismales , et que ces tumeurs, tres-difficiles a gudrir, 
sont souvent suivies de caries : mais la plupart n’ont point 
fait attention que souvent, et peut-etre toujours, le vice rhu- 
matismaln’est qu’une cause occasionnelle de la carie qui existe 
c’uez I’individu; un autre vice, dont Faction plus puissante 
est la cause veritable de la maladie, et ce vice est le vice scro- 
phuleux. Les circonstances comme'moratives de I’histoire de 
la vie et de la santd du malade feront reconnaitre si la carie est 
due a cette cause. 

Ce serait ici le cas de trailer de la carie des vertebres, et 
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de la luxation spontaue'e qui existe prcsque touioiu's avcc 
carie des parties articulaires 3 mais nous croyons qu’il sera plus - 
avantageux de trailer de la carie des vertebres a I’article Gih~ 
bosite ou mal vertebral de Pott ^ el de la luxation spontaue'e, 
au mot Luxation, 

Pronostic. Le pronoslic de la carie doit varier snivant la 
nature de la cause qui I’a produite , les os et les parties des 
os qu’elle affecte , I’age du malade, la constitution et les dif- 
fe'rentes circonstances particuliei'es qui accompagnent la ma-- 
ladie. 

La carie de cause externe- ou de cause locale interne est 
moins dangereuse que la carie interne ge'ne'rale , surtoutsi 
eette cause est difficile a deti-uire : des caries de cette e-spece^; 
celle qui est produite par le vice scorbutique est la plus dan¬ 
gereuse. Vient ensuite la carie scrophuleuse. En ge'ne'ral, la 
carie. considerde inde'pendamment de la cause qui la produit; 
est plus dangereuse lorsqu’elle affecte des Vertebres , les os' 
des iles et les grandes articulations , que lorsqu’elle a son 1 
siege dans toute autre partie du systeme osseux. La carie des ^ 
vertebres et des os des iles est ordinaii-ement mortelle; celle 
qui affecte les grandes articulations est aussi une maladie 
tres-grave'; cependant elle est susceptible de giie'rison. L’ou- 
vrage de Pott sur le mal verte'bral , contient de nombreux 
exemple's de gue'rison de la carie des vertebres, M, Boyer a,, 
eoutume de citer, dans ses excellentes lecons cliniques, rob- 
servation d’un homme qui est gue'ri d’une carie des vertebres: 
lombah-es et de I’os des iles, Cette carie avait ede' produite 
par un coup : le malade dtait un colonel anglais, robuste-^ 
bien constitue'. Entin , on trouve un assez grand nombrft 
d’observations relatives a des caries aiffieulaires qui ont gueri, 
en laissant ^articulation ankilose'e. -- 

La carie est plus dangereuse cbez I’homme adulte et. le 
vieillard que cbez I’enfant ou le jeune homme 5. elle est plus 
dangereus6 cbez un bomme faffile, d’une constitution da'ln. 
cate, que cbez un betmme fort et d’une constitution robustejf 
elle est aussi plus dangereuse lorsqu’elle est e'tendue que lors! 
qu’elle est borne'e a une petite surface, lorsqu’elle est acconp; 
pagne'e de fievre et du de'voicmeut coliquatif, que lorsque ces 
symptomes n’existent pas , etc. 

Traitement. Jusqu’ici le Iraitement qu’on a propose' pour 
de'truire la carie, ne I’a prcsque toujours e'te' que d’une ma-. 
niere empiriqueq aussi a-rt-on recommande', sans restriction,:. 
un grand nombre de moyens pour toute espece de carie., 
Cependant quand on examine avec soin ces diffe'rens moyens,, 
on voit qu’ils ont a peu pres la meme propridte' , le inerae 
mode d’action siir I’e'coaomie. En effet, si on, cn excepte les 
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poudres simplement absorbantes qui ont et^ recommandees 
par quelques Arabes , les caustiqucs et le cautere actuel qui 
agissent en de'truisant la vie dans la partie qui supporte leur 
action, et les ope'rations par lesquelles on enleve, avec des 
instnimens convenables , les portions d’os carids, tons les 
autres me'dicamens qui ont e'td plus ou moins vante's sont des 
irritans plus ou moins actifs. Hippocrate nbndique aucun 
moyen centre la carie, dont il ne parle que superficiellement. 
Celse ne parle que du cautere actuel et des ope'rations chirur- 
gicales propres a enlever la partie caride. Dioscorideemplojait 
la poudre de la racine ikepceudanum et le sue d’eupborbe. Ga- 
lien, comme nous I’avonsde'ja dit, a recommande' les dessica- 
tifs , et il n’a fait une mention particuliere que de I’opopanax 
et de la racine de pceiidanum. Les Grecs et les Arabes suivi- 
rent Galien ; ceux-ci enriebirent la matiere mddicale d’un 
grand nombre de dessicatifs en puissance , e’est-a-dire , de 
me'dicamens qui , suivant la doctrine de Galien, irritaient , 
cansaient de la chaleur et provoquaient un certain degre' d’in- 
flammation. Apres la renaissance des lettres, et jusqu’a la "fin 
du seizieme siecle, on a employe' les dessicatifs recommande's 
par les Arabes. Fabrice de Hilden se servait avec succes de 
la poudre de I’eupborbe et de la teinture spiritueuse de cette 
substance. Dans le cours du seizieme siecle, on a commence' 
a se servir des acides mine'raux, soit concentre's comme caus- 
ti^ues, soit de'laye's comme dessicatifs. Sur la fin du meme 
siecle , on se servait des huiles essentielles , de diffe'rentes 
teintures pre'pare'es avieq les esprits ardens , et d’autres com¬ 
positions faites avec les dessicatifs usitds chez les anciens. 
Divers sels alkalins , soit fixes, soit volatils , furent aussi mis 
en usage. Depuis cette dpoque , presque tons ces moyens ont 
dtd employe's j mais on s’est encore servi bien plus fre'quem- 
ment des caustiques et des cauteres potentiels, du cautere 
actuel et des operations propres a enlever les portions’ d’os 
carie's. 

Toutes les fois qu’on veut- e'tablir un traitement rationncl 
pour combattre une maladie , ce traitement doit etre entiere- 
ment fondd sur les indications que la maladie pre'sente, et ces 
indications doivent etre de'duites , non d’une the'orie fonde'e 
sur de vaines hj'potheses , mais des phe'nomenes qu’elle prd- 
sente, de la nature de la maladie, de la cause qui I’a produite 
et qui I’entretient, et des circonstances particulieres qui I’ac- 
compagnent: ainsi, dans le traitement de la carie, ce ne sera 
point de I’existence suppose'e d’une bumeur acre, corrosive, 
d’une surabondance d’humidite's qui, s’e'tant jetdes sur I’os , 
font ramolli, ont raodifid sa texture et cn ont de'termind I’ul- 
ee'ration, que nous tirerons les indications curatives, mais dc 
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la nature m4me de I’organisation des os, de la nature des 
changemens survenus dans leur tissu , de la cause qui a de'- 
termme' ces changemens , de la cause ou des circonstances qui 
entretiennent cette nouvelle maniere d’etre. 

Conside'rant les caries produites par des causes externes , 
et la plupart de celles produites par uue cause interne locale, 
comme le re'sultat d’une ve'ritahle inflammation du tissu osseux 
qui s’est tenninde par suppuration , il semble , au jn-emier 
abord , que ces especes de caries devraient naturellement 
gue'rirpar le meme traitementqui convient a la cure des abces 
qui se forment dans les parties molles , et que, comme ces 
abces , elles devraient, dans le plus grand nombre de cas , 
gudrir spontane'ment par les seuls efforts de la nature. Mais : 
si on fait attention a rorganisation particuliere des os et au ' 
mode de vitalite' dont ils jouissent, on sentira bientot que la 
gue'rison de la carie doit rarement etfe un bienfait de la ha- 
ture si elle n’est seconde'e par I’art, et que,, loin de gue'rir , 
spontane'ment , ‘elle doit au contraire avoir une tendance con- ’ 
tinuelle a s’entretenir et a se propager, comme cela a lieu le 
plus ordinairement. 

Les considerations suivantes vont e'claircir ce point de doc- . 
trine, qui doitservir de base au traitement local qu’il convient : 
d’administrer contre la earie, 

i“. La laxite' du tissu cellulaire des parties molles permet ■. 
au pus qui s’y forme de se ramasser en un ou plusieurs foyers, ; 
d’ou il s’e'cbappe ensuite au dehors. Dans les os, au contraire, 
le tissu cellulaire est tellement embarrasse' par la substance 
calcaire, que le pus reste disse'mine' dans cba^ue point ou il 
s’est forme', et devient a son tour, comme corps e'tranger, 
cause d’inflammation et de suppnration, surtout lorsque s’dtant 
fait Jour au dehors , il se trouve en contact avec fair qui al- . 
tere sa nature. 

2°. Dans les mailles du tissu cellulaire des parties molles, 
il n’y a que de la l3TTiphe ou de la graisse j dans celles da tissu 
cellulaire des os, il y a une substance inerte , un sel- calcaire 
qui n’est pas susceptible d’e'prouver de la part des pi-oprie'te's 
vitales , de'ja si peu actives dans les os , une modification 
capable de changer sa nature et le i-endre propre a etre promp- . 
tement expulse': il est done , au milieu de I’alte'ration survenue 
aux proprie'te's vitales du tissu osseux , un ve'ritahle corps 
e'tranger , et, comme tel, nouvelle cause d’inflammation et 
de carie. 

5°. La vitality est tellement lente, tellement embarrass^e 
dans les os par la substance calcaire qui entre dans leur orga¬ 
nisation , qu’une fois que , par une cause quelconque , elle a • 
change de maniere d’etre, elle ne pent plus surmonter les 
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obstacles qui s’opposent au retour a son premier e'tat : la 
nature est ici insuffisante, elle ne peut seule ramener les 
propri^t^s vitales alt^re'es a leur premier mode j elle reclame 
naut'ement les secours de I’art, on bien il faut qu’elle suc- 
combe. 

Ainsi done la carie, supposant dans I’os une alte'ration des 
proprie't^s vitales , une depravation du mouvement vital, la 
premiere et la principale indication qui se pre'sente a remplir 
dans le traitement de cette maladie est de changer ce mouve- 
ment, de le rdtablir dans son premier e'tat, ou de de'truire la 
partie qui en est le sidge. Cette indicationjjeut etre remplie 
de trois manieres ; 1°. en activant les proprie'te's vitales de la 
partie malade, et en les rendant ainsi propres a se de'barrasser 
des entraves qui s’opposent a leur retour au mode naturel 
qu’elles affectent dans I’e'tat de santd; 2°. en frappant de mort 
la partie carie'e et en la re'duisant a I’e'tat de ne'erose^ 5®. en la 
se'parant, I’enlevant d’ayec les parties saines de Fos. 

1°. On donne de I’activite' aux proprie'te's vitales, soit im- 
mddiatement par Fapplication de substances irritantes, telles 
qae les dessicatifs des anciens ; soit me'diatement, en de'ter- 
minant une irritation plus ou moins vive et soutenue dans le 
voisinage de la partie afFecte'e , au moyen des vdsicatoires, du 
moxa et des cauteres qu’on fait supp.urer (cette maniere d’en- 
visager le mode d’action ,des exutoires est peut-etre hypo- 
the'tique, mais elle est aussi satisfaisante que toute autre, et 
elle a I’avantage de se rapporter aux observations bien ave'- 
rdes de caries gudries par Fapplication des substances irri¬ 
tantes) j 2°. on ddtruit la partie caride , on la rdduit a Fdtat 
de ndcrose, au moyen de diffdrens caustiques et surtout du 
cautere actuel; 3®. on sdpare ou on enleve la partie caride par 
dilfe'rentes operations chirurgicales. 

Les substance^ irritantes s’emploient sous forme depoudre, 
d’injections , de bains et de fomentations; elles rdussissent 
lorsque la carie est superficielle , peu e'tendue et dispose'e de 
maniere a recevoir directement leur action. Mais ce con- 
eours de circonstances favorables est rare j e’estpourquoi, dans 
le plus grand nombre de caries , les irritans ne peuvent point 
procurer la gudrison. II faut alors recourir aux cauteres etaux 
instramens propres a enlever la partie carie'e. On a employe', 
pour cautdriser les parties carides des os , les acides mindraux 
concentrds, les alcalis fixes purifie's, comme la pierre a cautere 
et le feu. Ce dernier moyen, en ge'ne'ral, mdrite la confiance 
des praticiens, et il est presque le seul dont on fasse usage 
aujourd’hui. 

Pour se servir du cautere actuel, il faut mettre a ddeouvert 
la partie caride de Fos, en enlevant les parties molles qui la 
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recouvrent, et au bout de quelques jours, apres av'oir desse^ 
cbe autant qu’il est possible le fond de la plaie, on a plusieurs 
cauteres d’une forme «t d’une e'tendue convenables, cliaulfts 
a blanc, on couvre les bords de la plaie et les parties voisincs 
avec du linge mouille , afin de les garantir de Faction de la 
chaleur , ct on applique le cautere actuel sur la partie aussi- 
tot qu’on le croit refroidi 5 on en applique un second et un 
troisieme , si on le juge ndcessaire , qui achevent de de'sor- 
ganiser, de changer la carie en necrose. II est tres-essentiel 
que le cautere actuel soil fortement cbaiiffe', parce qu’il agit 
alors avec plus de sm-ete', et son application est moins dou- 
loureuse. 

Lorsque la carie est tres-dtendue, profonde ou dans le 
voisinage des parties susceptibles d’etre alte're'es par Faction 
dc.la chaleur, on doit pre'fe'rer au cautere actuel Fusage des 
divers instrumens avec lesquels on enluve les portions d’os 
carie's. Les operations que Fon pratique avec ces instrumens, 
conviennent surtout lorsque la carie a commence' par attaquer 
le canal me'dullaire des os longs et la table interne des os du 
crane. La carie , dans ce cas, ayant toujour's plus d’e'tendue 
qu’elle n’en pre'sente en apparence, on ne parvieht a la de'cou- 
vrir qu’en enlevant les portions d’os saines qui la recouvrent; 
les tre'pans , les ciseaux, les gouges , les maillets de plomb, 
les scies, les limes et les rugines, sont les instrumens qu’on 
emploie le.plus ordinairement pour pratiquer les diverses opd- 
rations que ne'cessite la carie. 

Lorsqu’on veut se servir de ces instrumens pour enlever 
une portion d’os carie's, il faut la mettre a de'couvert en for¬ 
mant des lambeaux des parties molles qui la recouvrent, et 
tenir la plaie ouverte jusqu’a ce que des bourgeons charnus, 
de bonne nature , se soient e'leve'cs de son fond , et indiquent 
que la carie a e'te' entierement de'truite. Si on a employe' le 
cautere actuel, il faudra attendre que les portions d’os qui ont 
e'te' frappe'es de mort par Faction du fen, aient e'te' de'tache'es 
par les efforts salutaires de la nature. On pent voir par quel 
me'canisme la nature se de'barrasse des portions d’os ne'croses; 
nous nous abstiendrons d’en parler ici, afin d’e'viter des re'p^- 
titions inutiles. Vojez kecrose. 

Lorsque la carie a e'td produite par une cause interne gdn^ 
rale, il faut, inde'pendamment du traitement local dont nous 
venous de parler et qui suffit pour guerir la carie de cause 
cxteme ou de cause interne locale, combattre le vice interne 
par les moyens convenables ; car ce serait en vain qu’ou espi^- 
rerait gnc'rir radicalement une carie de cette espece par le 
traitement local, si on n’attaquait point en meme temps la 
cause qui Fa produite par un traitement interne. Ainsi, dans 



CAR '95 

la carie ve'ne'rienne, on administrera les antivene'riens (Voyez. 
siPHiLLis); les antiscrophuleux, dans la carle scrophuleuse 
[Voyez ScROPHui*)5 les antiscorbutiques, dans la carle scor- 
butique {Voyez scohbut) •, lestonlques, les sudorifiques, les 
cautEres , dans la carie rhumatismale {Voyez rhumatisme). 

Dans tons les cas, quelle que soit la cause de la carle, 11 
faut avoir soin de prescrire un bon rdgime au malade y lorsque 
la maladie est dtendue , que la suppuration abondante dpuise 
les forces du malade, on doit les soutenir par I’usage des 
toniques et des alimens faciles a dige'rer, qui , sous un petit 
volume, contiennent beaucoup de substance nutritive : enfin, 
si la caiie se trouve dans des conditions telles que, soit par 
son e'tendue , sa profondeur ou sa situation , elle ne puisse 
etre attaque'e et de'truite, tant par le traitement local que par 
un traitement ge'ndral approprid a-la nature de la cause qui 
I’entretient, il ne reste plus de ressource pour sauver la vie 
du malade que dans 1’amputation de la partie affecte'e, si elle 
en est susceptible. (petit) 
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CARIE VENERiENNE. Parml Ics me'dccins qui ont dcrit sur la 
siphilis, dans le seizieme siecle , Jean de Vigo, en i5io ) 
Gabriel Fallope, en i555 y Pe'tronius, en i565 , et quelques 
autres, ont fait mention de la carie des os prodiiite par la 
siphilisj les premiers, en termes e'quivdqnes5 le dernier, de 
la maniere la plus positive et avec des de’tails tres-intdressans. 
Cependant le mot carie est aussi employd pour designer leyi 
ulceres des parties molles , par un grand nombre d’auteurs , 
ct meme par Astruc, ce qui doime quelquefois del’incertitude. 
On a spuvent confondu et on confond encore la carie Etvec la 
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necrose. II faut en convenir, il est quelquefois diflicile de' 
tracer la ligne de de'marcation entre ces deux maladies , et il 
est bien i-are que la carie ne passe pas a I’e'tat de ne'crose an 
bout de quelque temps : au surplus , il n’est pas de mon objet 
de faire cette distinction si importante en pathologic. 

La carie qui nous occupe est toujours un signe de siphilis 
constitutionnelle. On la voit quelquefois succe'der a une exos- 
tose, a des douleurs oste'ocopes j ou bien elle est de'termine'e, 
soit par un abces , soil par un ulcere des parties molles dans 
le voisinage des os y d’autres fois, la carie est produite par 
Taction directe du virus, sans le'sion pre'alable aux parties 
molles, et occasionne un abces secondaire. 

Les os et les cartilages, reconverts de peu de chairs , sont 
plutot attaque's de carie ve'ne'rienne que ceux qui sont situe's 
plus profonde'ment. Ainsi, le coronal, les parietaux, les os 
de la pommette,leS os propres du nez, les os des cavite's nazales, 
le sternum, etc., sont fre'quemment le sie'ge de cette maladie. 

La carie ve'ne'rienne exte'rieure se manifeste assez facilement 
a la vue ou au toucher, au moyen d’un stilet j la carie interne 
pent Tester long-temps ou cache'e, ou incertaine : telle est 
celle de Tintdrieur du cr4ne, du canal me'dullaire des os longs, 
de la face poete'rieure du sternum. Mais si le pus s’est pro¬ 
nonce' d’une maniere quelconque au dehors, il indique plus 
ou moins prdcise'ment la nature et le sie'ge du mal, de meme. 
que les moyens qui peuvent etre employds pcur opdrer la 
gudrison. C’est ainsi qu’une tumeur formde sur le cotd du 
sternum, apres de longues douleurs vers le me'diastin, ren- 
dues plus aigues par la toux, fait prdsumer une carie a la face Eostdrieure de cet os, et que I’ouverture de la tumeUr procure 

i facilitd de s’en assurer. C’est ainsi qu’une plaie fistuleuse a 
la tete, qui donne une supuration plus ahondante que la sur¬ 
face de la fistule n’en peut produire, d’ou sortent des parties, 
fongueuses , engage a explorer avec la spnde et a s’assurer, 
d’apres la profondeur oil elle pdnetre, que la maladie est in- 
tdrieure,, et, d’apres la duretd et les ine'galitds qu’on ressent, 
que la maladie est une carie. J’ai eu un exemple du premier 
cas, et deux du second, et je suis parvenu a la connaissance 
du mal par les indications que je viens de rapporter. 

La carie de cause siphilitique peut se distinguer de celles 
tjui en sont inddpendantes^ d’apres les symptomes concomi¬ 
tants , le lieu qu’occupe la carie , les aveux du malade et la 
commemoration des faits antdrieures j elle le peut, surtout, rnd il y a des ulceres aunez, a la gorge, des exostoses, 

pustules, etc. j quand des symptomes primitifs ont e'td 
ndghgds ou traite's incompletement: mais si la carie est seule, 
dloigne'e des endroits ou le virus se fixe ordinairement par une 
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sorte de predilection j si le malade ne donne aueuns rensei- 
gnemens et persiste , par honte, dans une dangereuse de'n^- 
cation, le diagnostic est plus obscur. Dans le doute , la pru¬ 
dence conseille de recourir a un traitement me'thodique, qui, 
par I’elFet qu’il produira, peut dissiper toutes les incertitudes. 

Bien souvent on aura des donne'es sures, tirdes des circon- 
stances qui auront e'td ante'rieures ou qui accompagneront la 
carie. En effet, une carie traumatique aura dte' prdce'de'e d’une 
contusion ou d’une plaie j une carie scrophuleuse attaquera 
surtout les enfans, aura lieu aux petites articulations, sera 
accompagne'es d’engorgemens cellulaires et glanduleux^ la ca¬ 
rie scorbutique ne se trouvera que dans le scorbuttres-avance', 
et qui s’est ddja annoncd par des taches a la peau et par la 
fongosite' des gencives | la carie carcinomateuse aura dte' pr€- 
ce'de'e d’engorgemens durs, tendus , souvent douloureux j 
d’ulceres rongeans, sanieux, a bords comme ddchirds , a sur¬ 
face indgale , et le plus ordinairement avec des douleurs lan-^^ 
cinantes. 

Quoique plusieurs carles siphilitiques gudrissent avec faci¬ 
lity quand elles sont rdcentes et sans complications, le pro¬ 
gnostic en est toujours grave, puisqu’il s’agit d’une maladie 
invytdrde; mais il est bien plus facbeux lorsque I’affection de 
I’os estancienne, lorsqu’elle attaque les articulations ouqu’elle 
agitprofonddment dans les os spongieux, lorsque le sujet est 
affaibli par les progres du mal, par des traitemens peu metho- 
diques ou par une mauvaise nourriture. 

La carie des os du nez et de la bouche, qui ddgdnere en 
ndcrose, et cause la perte des os carre's , des os palatins et 
maxillaires, du vomer, etc.; laisse apres elle des difformite's 
rebutantes, par I’afFaissement du nez et la Idsion pdnible de 
la ddglutition , de la voix et de la parole, par la destruction 
de la voute qui sdpare la bouche des fosses nazales. Heureux 
lorsque , dans un ddlabrement de cette espece, I’dtat des par¬ 
ties permet I’application des moyens artificiels dont Pe'tronius 
a, un des premiers, donnd I’ide'e. Vqyez chatjcres du wez , 
OBTURATEUR. 

Le traitement ge'ndral sera ddcrit aux mots Mercure, siphi- 
lis, sudorijique. Je dirai seulement que, pour ce sym- Etome , le muriate de mercure suroxidd est le plus efScace , 

: plus certain, en lui donnant pour auxiliaire puissant les 
sndorifiques tres-rapprochds; mais j’observerai, ce que j’aurai 
occasion de faire plusieurs fois , que dans bien des cas le ma¬ 
lade doit etre reposd, nourri, fortifie' avant de commencer 
I’administration des remedes. 

Le traitement local doit varier suivant les especes de caries 
et la partie qui ^st le siege du mal. La carie simple n’exige 
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qu’un peu de cliarpie et des soins de propref e . La carle Secke 
demande I’application de substances dmollientes ou de corps 
gras et onctueux. On doit se servir de moyens toniques, des- 
sicatifs, caustiques; meme du feu dans les caries humides, 
dans les caries par vermoulure; il faut appliquer des cou- 
ronnes de^ trepan, la gouge > le maillet dans les caries extemes 
de'gdne'rdes en ne'croses et devenues profondes; dans les caries 
inte'rieures bien constate'es. J’ai toujours eu recours a ces dif- 
fe'rens moyens, avec un grand succes, pour les caries exte- 
rieures; j’ai tre'pand une fois le sternum, dont la face interne 
e'tait largement carie'e j I’exfoliation s’est faite en peu de temps, 
et le malade e'tait entierement gue'ri au bout de quatre mois. 
Lorsque j’e'tais a Bicetre, j’ai applique' cinq a six couronnes 
de tre'pan sur le coronal et un peu sur le parie'tal gauche dont 
la table interne e'tait caride dans I’e'tendue d’environ deni 
pouces. Au bout de six mois, il y avail une cicatrice solide. 
J’ai tre'pane', il y a quelques anne'es , un liialade qui pre'sen- 
tait les memes apparences de maladie que le pre'ce'dent, ct 
dont I’intdrieur du crane n’avait qu’une e'rosion en forme de 
gouttiere, plus large que profonde, avec un trajet fistuleux 
dans le cerveau, dont la suppuration se tarit au bout de quel¬ 
ques mois, et qui gue'rit avec une promptitude dtonnante iors- 
qu’il cessa de sortir du pus. Je ne de'taillerai point les procddds 
que j’ai suivi dans ces ope'rations j je ne lerais que repdter 
ce qu’a dit le collaborateur qui a donne' Particle Carie. 

Si des portions de I’os maxillaire carie' se de'taclient et sont 
trop volumineuses pour sortir par les narines , on les divise en })lusieurs parties avec de forts ciseaux j si des os de la voute pa- 
atine ne penvent traverser I’ouverture de la menibrane, on 

diminue, leur volume commC dans le cas pre'ce'dent, ou on 
agrandit la plaie. (culleriee) . 

CARLINE ou cHARnoNNERETTE, s. f. carliiia, synge'n. Eolyg- e'gale, L. cynaroce'phales. J. Une de ses varie't^s porte 
; nom de came'le'on Wane, chameleo albus, par lequel on 

de'signe aussi quelquefois la jDlante en ge'ndral. 
Cette plante , qui est indigene et croit.assez abondamment 

sur plusieurs de nos montagnes , est basse et souvent de'- 
pourvue de tige ; mais sa racine qui s’enfonce profonde'ment 
dans la terre, s’y e'tend beaucoup, et il n’est pas rare de la 
trouver longue de neuf a dix pouces. En dehors, sa coulenr 
est rdusse , et, dans son inte'rieur, elle esPblanch^tre. Elle 
a un^ odeur aromatique , assez analogue a celle de I’amande 
amere , et une saveui' acre qui se rapproche de celle du fe-> 
nouil. Lesfenilles, qui sont souventpinnatifides et dpineuses, 
s’dtendent en cercle sur la terre , longues d’un pied, larges 
d’environ deux pouces, colordes d’un vert pWe dans presque 
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tonte leur e'teiidue, et d’un rouge pourpre' vers leur aisselle;' 
Les lleurs , radices, de couleur blanche le plus ordinaire- 
ment, croissent dans le centre des feuilles. 

Nous nous bornerons a parler ici de la carline sans tige, 
carlina acaulis , la seule qui soit employee. 

Elle a line odeur forte, nause'abonde j une saveur acre, mais 
assez agr^able. ' ■ 

Cette plante parait avoir e'te' connue cliez les anciens j mais, 
en ge'ne'ral, elle n’a pas Conserve', parmi les niodernes , la 
confiance qu’elle avait inspirde , s’il faut en croire les expe¬ 
riences de quelques praticiens. Ce ne sont point les ^loges 
pompeux que lui prodigue-Chomel, qui peuvent la remettre 
en cre'dit parmi nous. Tbutefois, les recherches chimiques 
qui ont ^te' faites sur la carline, sembleraient annoncer qu’elle 
n’est point inerte. Elle contient une buile essentielle , com- 
bine'e a une substance re'sineuse. 

Dans certaines contre'es, on en mange les placentas comme 
ceux des artichauts et des cardons. On se sert aussi des 
ftuilles seches pour cailler le lait. 

Cette plante est plus fre'quemment employ e'e dans I’hip- 
piatrie que dans la me'decine humaine j elle a des propridtes 
toniques tres-manifestes •, mais I’expe'rience et I’observation 
ne nous paraissent pas les avoir assez rigpureusement fait 
appre'cier, pour qu’on puisse laprescrire avec se'curite'. 

La seule partie employe'e est la racine. Les cas dans les- 
qucls on la recommande sont ceux ou il s’agit de ranimer la 
force vitale trop peu active, soit plus spe'cialement dans un 
organe (comme, par exemple , la peau dans certaines pe'riodes- 
de la gale, etc., etc.), soit dans tout le systeme, en y exci¬ 
tant une irritation convenable. La forme sous laquelle on 
donne ce me'dicament, est, ou en infusion (soit vineuse ou 
antre), ou en poudrej et la premiere doit etre prdfe're'e, at- 
tendu que 1’infusion est le mode d’administration qui convient 
a toutes les substances dminemraent aromatiques. Les doses 
sont, pour la poudre., d’nn a deux gros , et, pour I’infusion, 
de deux gros a une demi-once. Quelques personnes ont 
pretenduque la carline, administrde a cette demiere dose 
avait un action purgative.. (bedok) 

C.4.RMINATIF,adj.pris subst. Carminans;-aom souslequel 
on de'signe les remedes propres a expulserles flatuositds qui se 
fonnent dans le canal intestinal et a calmer en meme temps les 
douleurs qu’elles occasionnent. Les auteurs ont e'mis des opi¬ 
nions diverses sur Te'^Tmologie du mot carminatiQ les uns le 
font venir de carminare, purger, carder, tirer ce qu’il y a 
dc grossier; selon les autres, c’est au mot carmen qu’il faut 
rapporter son origipe, parce que les premiers me'decins avaient 
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contume de parler en vers et de s’entourer d’une sorte de 
prestige ea prescrivaat les remedes j il en est enfin qui pen- 
sent que la de'nomination de cette classe de memcamens 
lui vient de ce que ceux-ci ont, comme les vers, la facaltd 
de calmer, d’adoucir la douleur. Carminare, dit Boerhaave 
("Tract, de viribus me'dicamentorum, pag. il^oJ , sigrdjicat 
demulcere carminibus. A veteribus enim creditum erat, 
poetas carminibus demulcere posse dolores et motus nimjis 
vehementes; June poesios acque ac medicines inventor 
habitus erat Apollo, etc. Quelle que soit I’dlymologie que 
Ton pre'fere , le mot carminatif conserve toujours I’acception 
qui lui a jadis e'td donnde. 

II suffit de jeter un coup-d’oeil sur la multitude de causes 
qui peuvent donner naissance aux flatuosite's du canal alimen- 
taire , pour voir combien les fondemens sur lesquels repose 
la classe des carminatifs sont peu solides. On s’est assure' par 
des faits nombreux, que le de'veloppement de ces gaz peut tenir 
a la de’bilite' comme a I’irritation des voies digestives j e’est 
ainsi qu’on les voit se former a la suite des blessures du bas- 
ventre , de I’inllammation des intestins, aussi frdquemment 
que dans les fievres adjnamiques, etc. Ndanmoins, les causes 
les plus ordinaires de ces affections venteuses sont les dige^ 
tions pe'nibles, le se'jour prolongd desalimens dans I’eatomac, 
I’e'tat de faiblesse qui accompagne quelques ndvroses de Tap-, 
pared digestif, particulierement Thypocondrie ; Stabl avait en 
outre observe' que les bommes d’un temperament melancoi 
lique, ceux qui sont tourmente's par les hemorroides j les 
femmes qui arrivent au temps critique , etc., sont spe'ciale^ 
ment dispose's a cet e'tat datulent. Cartbeuser ajoute encore 
parmi ces causes I’abus desalimens gras ct farineux, des bois? 
spns chaudes , des purgatifs , etc. 

Les rechercbes des cblmistes ont prouve' que les llu.ides 
dlastiques renferme's dans le tube alimentaire e'taient le plus 
ordinairement le gaz acide carbonique , et les gaz hvdrogen.e j 
sulfure' et carbone'. Ces deux demiers, dont la pre'sence est 
moins frdquente, paraissent surtout se ddvelopper dans les 
digestions pe'nibles ct laborieuses. 

Cartbeuser (De carminantibus. Diss. in-4°. pag. 11.) avait 
range' les carminatifs sous trois chefs principaux: 1°. ceux qui 
dissipent et expulscnt les vents ; 2“. ceux qui diminuent les 
cruditds qui sont elles-memes la source de ces flatuosite's ; 
3°. enfin les carminatifs propres a combattre les causes qui 
s’opposent a la sortie des gaz. Ces trois gemres de carminatifs 
embrassaient presque tons les toniques , les slimulans et les 
anti-spasmodiques , etc. ; il est facile de voir combien ces 
distinctions sontvagues et incertaiues. 

Si Ton veut proedder d’lme maniere rg tionelle a Tadminis- 
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iration des cafminatifs, n’est-on pastoujours force'deremonter 
a I’e'tiologie de ces flatuosite's ? Sont - elles la suite d’ua 
e'tat inflammatoire du canal intestinal ^ les de'layans, les 
acides e'tendus, les boissons mucilagineuses sont les seuls 
mojens qui puissent procurer I’expulsion des gaz. Les subs¬ 
tances ameres, aromatiques, astringentes, les preparations 
martiales sont les meilleurs carminatifs a opposer aux affec¬ 
tions venteuses qui dependent de la de'bilite' de I’appareil di¬ 
gestif. Les semences et les huiles volatiles des ombelliferes , 
particulierement de fenouil, d’anis, de coriandre, de cumin, 
de carvi, etc. , regarde'es comme les carminatifs par excel¬ 
lence , conviennent e'galement dans des cas analogues. Enfin 
la flatulence, qui est comme inseparable de rhjpocondrie et 
de quelques autres ndvroses, re'clame I’emploi des caimans, des 
anti-spasmodiques, parmi lesquels figure smtout I’ether, etc. 
On peut done de'duire de ce qui vient d’etre dit plus baut , 
que les carminatifs ne peuveut point former une classe dis- 
tincte, mais qu’ils doivent etre re'partis dans les autres classes 
admises par les pharmacologistes. 

Les substances neutralisantes propose'es par quelques au¬ 
teurs , ne laissent pas d’offrir encore beaucoup d’incertitude 
dans leur administration ^ I’eaude chaux, la magne'sie, I’am- 
moniaque e'tendue d’eau, nepourraient etre employees avec une 
sorte d’espe'rance que dans les cas ou la distension del’estomac 
ou du canal intestinal seraitcause'e parle gaz acidecarbonique. 
On ne connait encore aucun moyen de neutraliser les gaz hy¬ 
drogene, sufure' et carbone'. A quoi servirait d’ailleurs de faire 
usage de semblables moyens, si Tonne se proposait en meme 
temps de ranimerl’e'nergie du canal intestinal, etconsdquem- 
ment de pre'venir la formation de nouveaux gaz. Toutefois, 
Cartbeuser remarque tres-judicieusement (O/?. cit.pag. 19), 
queceuxqui se sont de'livre's de ces affections venteuses doivent 
soigneusement e'viter de faire usage d’une nourriture trop 
abondante, et surtoutd’alimens farineux, gras, fermentesci- 
bles, etc. j de boissons chaudes, et en ge'ne'ral de tout ce qui tend 
a de'biliterde nouveau les organes digestifs, flatulence. 

(BIETT) 

KSAosE (Rudolphe Gnillaume), De carminalivis, Dissert. 
1699- 

STRUVE (diaries Guillaume Freddie),/)* spiritu camiirutli 
Dissert, in-4®. ErfordUe, 1761. 

ciRTHEOSER {seanveeAinc), De carminantibus, resp. C. 
Dissert. in-4°. Francofurti ad f^iadram, I'jSZ. 

JUSCKER (jean Auguste;, De canto et sollicito, carminatioon 
sert.m-^o.Ilalce,i-;53. 

SUECHNER (Andre Elic), De congruo et incongnto carmina 
Dissert, in-4®. DLcdce, 1760. 



tEOKHABDi (jean Godefroi), De medicamen 
has. Dissert. m.-f^,Vllemherg(s, 1784. 

scHRffiDEE (j. G.) De methodi phrsagof(<e adminiculis, Dissert. m-8°. 
Dalte, 1800. r j~r,o ( F. p. c.) ' 

CARNIFICATION, s. f., camificatio, At cam, camis, ; 
chair, etde/io, je deviens : transfonnation des os en une 
substance rougeatre ou grisatre, de consistance charnue. Les 
os ainsi de'ge'ne're's ne contiennent plus de phosphate calcaire, 
et sent abondamment pourvus de vaisseaux sanguins •, ils pre'- 
senteht, quant a leur forme et a leur volume, une foule de 
variete's qui dependent principalementdu sidge et de I’e'tendue 
de la de'ge'ne'rescence; leur tissu ressemblc quelquefois a celui 
des gencives, et d’autrefois a la couenne de lard : dans ce der- . 
nier cas, la maladie est presque toujours cance'feuse. T^qy'ez 

J. L. Petit estle premier qui ait donnd le nom de carniji-, 
cation a certaines varie'te's du rarnollissement des os ; et ce , 
nom a e'te adopte' par la plupart des pathologistes : mais ( 
comme la camification est moins une maladie particuliere 
qu’une alte'ratiou du tissu osseux, qui entre comme e'le'ment ' 
dans diverses maladies des os , nous renverrons sa description 
aux articles on il sera question de ces maladies. Vojez exos- 

On appelle aussi camification, ouhe'patisation, I’endurcis- ‘“i 
sementdu tissupulmonaire qui re'sulte de laphlegmasie parve- j 

^ nue a un certain degrd, que nous aliens essayer de de'terminer! 
\ d’apres I’observation. 
1 Le premier elTet de I’irritation inflammatoire du poumon_‘i 
j est un afflux de sang et de se'rosite' dans le parenchyma : 

de ce viscere : e’est la fluxion ou I’engorgement inflamma- . 
toire. Lorsqu’on examine le poumon dans cet e'tat, on le trouve ^ 
plus voluminenx, plus dense, plus pesant que dans'son e'tat | 
nature!) il s’affaisse tres-peu apres I’ouvertui-e de la poitrine; :ii( 
il aperduentierement,ou en partie, la proprie'tdde cr^piier 
sous le tranchant du scalpel: si on le comprime apres I’avoir' 
incise', on en fait sortir par tons les points une grande quantile ^ 
de sang ou de se'rosite' sanguinolente, et ces liquides sont tou- 
jours plus ou moius e'eumeux. Quelle que soil la densite' appa- 
rente du tissu pulmonaire engorge', il sumage toujours dans 
I’eau, lorsqu’on en a fait sortir, par expression, une partie ' 
des liquides qu’il contient. , r ,:} 

Tel est I’engorgement du tissu pulmonaire, abstraction’'^ 
faite des diverses le'sions organiques qui peuvent le comnli- ' 
quer, Cet engorgement occupe tantot une partie , et tantot; 1 
la totality du poumon) il peut etre I’effet d’une irritation in-' 
fiammatoire, ou de causes tout oppose'es) car on observe •' 
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quclquefois des engorgemens du poiunoii semblables a ceux 
que nous venons de decrire, chez des sujets faibles, cachec- 
tiques, dont la maladie n’a dte accompagne'e d’ancun symp- 
tome de plethore , soit ge'ne'rale, soil locale : c’est a ceux-la 
que pourrait peut-etre convenir le nom d’engorgemens ato- 
nicjues. Mais nous ne devons nous occuper ici que de I’engor- 
gement inflammatoire, qui est le premier degre' de la carni- 
iication. 

Si la nature on I’art ne parvient a procurer la resolution 
de I’engorgement inflammatoire, les liquides qui ont afflud 
dans le tissu pulmonaire, semblent se combiner ayec cetissu, 
ouplutot, pourparler sans hypothese, le tissu pulmonaire 
augmente de plus en plus de densite', et devient enfin im- 
permdable a Pair, dans les parties enflammdesj c’est alors 
que les symptomes de I’inflammation sont porte's au plus haut 
degre' : le simple engorgement inflammatoire ne cause jamais 
la mort, a moins qu’il ne soit accompagne’ d’une fievre de 
mauvais caractere, ou de qiielqu’autre maladie mortelle. A 
I’ouverture des sujets qui meurent d’une inflammation des 
poumons , on trouve toujours le tissu de ce viscere carm'fie 
dans une e'tendue plus ou moins conside'rable. Cette eamin- 
cationou cettehe'patisation (oar ces deux mots sont synonymes 
dans les auteurs) se reconnait aux caracteres suivans : le pou- 
mon est rouge, volumineux et pesant, comme dans les cas 
desimple engorgement, etil ne'cre'pitepointlorsqu’onl’incise: 
en comprimant les parties enflamme'es apres les avoir in- 
cisdes, on en fait sortir du sang, ou de la sdrosite' sanguino- 
lente j mais ces liquides sont en ge'ne'ral moins abondaas que 
si le poumonn’e'tait qu’engorge', et de plus, t'Zs ne sont jamais 
^cumeux, par la raison que le tissu pulmonaire enflamme' ne 
contient point d’air j c’est la un de ses caracteres distinctifs. Au 
lieu de la texture celluleusc, qui lui est naturelle, ce tissu 
ne pre'scnte plus a I’ceil qu’une substance cbarnue, rougeatre 
(DU grisatre, form(ie de grosses granulations comparables a 
celles qui constituent le tissu propre du foie : la ressemblance 
est quelquefois telle qu’une portion de poumon he'patise'e 
pourrait etre prise pour un morceau de foie, par des per- 
sonnes peu exerce'es aux recbercbes anatomiques. De quelque 
inaniere qu’on comprime le tissu pulmonair'e he'patise', on ne 
pent en faire sortir tons les liquides qu’il contient, ni lui ren- 
dre son apparence celluleuse. Si on le j ette dans I’eau, il gagne 
toujours le fond avec plus ou moins de rapidite'. Relativement 
a cette demiere expe'rience, nous remarquerons qu’elle peut 
induire a erreur ceux quine sont pas pre'venus des pre'cautions 
qu’clle exige : il arrive assez souvent qu’une portion de pou- 
iiion enflamme'e surnage dans I’eau, pare* qu’elle est unie a 



quelques portions saines ou seulement engorgdes, ainsi qne 
M. Bayle I’a de'ja fait remarquer dans ses Recherches sur la 
phthisie pulmonaire. II faut done se'parer avec soin toutes les 
portions de tissu pulmonaire non enflamme'es, pour pouvoir 
tirer quelque induction de I’e'preuve hydrostatique. 

On a souvent confondu avec J’he'patisation du poumon , 
I’endm’cissement de ce viscere qui r^sulte de sa compression 
par un e'panchement se'reux ou purulent a I’inte'rieur de la 
plevre. Dans ce dernier cas, on trouve quelquefois le poumon 
re'duit a un tres-petit volume, et tellement comprime' qu’il 
parait completement prive' d’air, et qu’il a perdu la proprie'td 
de cre'piter j cependant lorsqu’on I’incise, on ne le trouve pas 
gorge' de sang comme dans I’inflammatioii j son tissu n’est pas 
grantdeux, et ne ressemble nullement au parenchyme du foie, 
mais plutot au tissu pulmonaire du foetus qui n’a pas respire'. 
Enfin, si onpousse de Fair avec force dans les bronches,lepou- 
moncomprime' revient a son volume naturel, etrecouvresa tex¬ 
ture celluleuse : au contraire, le poumon he'patise' ou carnifie 
par I’effet de I’inflammatiou, est tout-a-fait imperme'able a Fair. 

Nous n’avons conside're' ici Fengorgement et la camification 
du poumon que relativement a Fanatomie pathologique t 
ce que nous en pourrions dire sous le rapport nosologique 
appartient a un autre article. Vojez peripseumonie. 

(CATOt) 

CARNIVORE, adj.pris subst. carnivorus, Aecaro, chair, 
et de voro, jede'vorej animal quisenourrit de chair. 

LTiomme a-t-il e'te' destine' primitivement a se nourrir de 
chair? Cette (juestion a occupe' longtemps les physiciens. ' 

Ceux qui pre'tendent exclure Fespece humaine du nombre 
des carnivores , se fondent, d’une part, sur la conformation 
de ses dents et de ses intestins; d’une autre part sur les effets 
queproduit Fusage des viandes sur la sante' ge'ne'rale. Dn le'ger 
coup-d’oeil jete' sur ces diffe'rentes opinions, suffira pour les 
appre'eier. 

Les dents humaines , a-t-on dit, se composent, en ma- 
jeure partie, de molaires et d’incisives, riiais setilement de 
quatre dents semblables a celles des animaux camassiers. Cet 
argument, dont Gassendi s’est surtout dtaye', est plus sp^cieux 
que solide, puisque Fexpe'rience de'montre tous les jours que 
la force et Faction de nos dents sont suffisantes pour broyer 
meme les chairs ernes au degre' convenable a la digestion. 

L’analogie de'duite de certains rapports que pre'sente la 
conformation du tube intestinal chez Fhomme et chez les 
herbivores , n’est pas plus satisfaisante : ces demiers ont, il 
est vrai, un colon tres-long, termind par un coecum ou 
quelque chose de semblable, circonstance qui determine chez 
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enx un passage plus lent de la pate alimentaire que chez les 
animaux camassiers , dont le coecum est remplace' par un 
intestin plus court et plus grele ; mais, outre que le ccecum 
est trb-jjetit chez les adultes de I’espece humaine, la dis¬ 
position ge'ne'rale de nos iiitestins semble plutot tenir le milieu 
entre celle de ces deux classes d’animaux que d’appartenir a 
nne seule d’elles. II re'sulterait de la que si la nature n’a pas 
destine' I’homme a se nourrir seulement de chair, elle n’a pas 
voulu non plus que ses alimens fusscnt tire's exclusivement du 
regne ve'ge'tal. 

En conside'rant notre probleme sous le rapport des effets 
que produit sur la sante' de I’homme I’usage des viandes, on 
a parl^ avant tout de sels 4cres, volatils conlenus dans la chair 
des animaux, et donnant a nos humeurs ime tendance a la 
putre'faction. Quoiqu’une pareille assertion se ressente de 
I’^poque oil l!on soumettait sans restriction les phe'nomenes 
vitaux aux lois des affinite's chimiques, il est ne'anmoins d’ob- 
servation que la chair etle iait des animaux camassiers out nne 
odeur et nne saveur fortes , nause'abcmdes , et qu’on ne re- 
marque pas chez les herbivores. D’ailleurs, I’haleine des 
carnivores est ordinairement fe'tide, leurs yeux sont rouges et 
injecte's j en gdne'ral, le sang semble se porter davantage vers 
la tete. Aussi a-t-on pre'tendu que les peuples grands con- 
sommateurs de viande, tels que les Anglais, e'taient sujets a 
des moraens de fureur et enclins a la rebellion. C’est encore 
parmi cette nation qu’on rencontre le plus d’hypocondriaques 
et de me'lancoliques. On regarde les bouchers comme les plus 
ftroces et les plus indomptebles des artisans, non-seulement 
parce qu’iis contractent I’habitude du carnage, mais encore 
parce qu’iis se nourrissent principalement de chair, et que , 
loin de de'daigner la viande avance'e qu’iis ne peuvent plus 
mettre en vente , ils la consomment, ainsi que les intestins , 
pour leur propre usage. Dans les maladies avec dtat fe'brile-, 
nous e'prouvons une re'pugnance invincible pour toute espece 
de substance animate , et ce de'gout devant etre regarde' 
comme le langage de I’instinct, on en a conclu que, dans 
I’ordre primitif, la chair des animaux n’e'tait pas destine'e a 
la nourriture de I’homme. On a tire la meme conse'quence 
de la pre'dilection que les enfans accordent aux fruits sur la 
viande. 

A ces exemples, dont il serait facile d’augmenter le nombre, 
on pent opposer d’autres faits qui, aumoins, en affaiblissent la 
valeur. Pallas rapporte que les ISurattes , dont la principale 
nourriture consiste en viandes , sont petits, faibles, et qu’en 
ge'ne'ral les peuples nomades de la Sibdrie , qui observent un 
fdgime animal, pesent tres-peu relativement a leur taille. On 
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a fait'la meme remarque a I’e'gard des Lapons. Zuekert af- 
firme que, dans les pays catholiques, ou les jeunes sont 
rigoureuscment observes , les ouvriers sont plus faibles et 

.mofns aptes qu’aillcurs a supporter des travaux fatigans. 
Ramazzini attribue la mauvaise sant^ de certains ordres reli- 
gicux a I’abstinence absolue de chair. Les scrophules seVissent 
surtout dans les pays de I’Europe septentrionale, ou les en- 
fans sont soumis a une diete ve'ge'tale. L’haleine de certains 
animaux est fe'tide, moius parce qu’ils sont carnivores , que 
parce qu’ils se nourrissent de chair corrompue. L’esprit d’in- 
de'pendance et la melancolie de I’Anglais peut teiiir a des 
causes locales toutes autres que lere'ginie animal. Laremarque 
relative au caractere fe'roce et indomptable des bouchers n’est 
pas exactc pour tous les pays, et la ville de Paris offve un 
exemple du contraire. Le de'gout de la chair, dans les ma¬ 
ladies fe'briles, se rencontre aussi chez les animaux les plus 
carnassiers , qui alors recourent par fois au regne^ve'ge'tal. 
Enfin, la pre'fe'rence que les enfans accorcleut aux fruits n’est 
pas , a beaucoup pres, assez marque'e pour servir d’argument 
a ceux qni voudraient placer I’homme parmi les herbivores et 
les frugivorcs. 

Les j)he'nomenes quitendentaexclurel’homme du nombre 
des carnivores, sont done susceptibles d’etre inteipre'te's de 
maniere a laisser la question au moins inde'eise. Mais lors- 
qu’en e'loignant de notre sujet tout esprit de systeme, nous 
I’examinons sous tous les points de vue , nous ne tardons 
pas a reconnaitre que I’homme a e'td primitivement destine' a 
puiser sa nourriture dans le regne animal comme dans le 
regne vdgdtal. 

La re'alite' de cette opinion ressort surtout de certains rap¬ 
ports qu’on remarque entre le rdgime des diffdrens peuples 
et les climats sous les quels ils habitent, rapports que M. Virey 
a tres-bien de'veloppe's dans son Histoire naiurelle du genre 
humain, tom. i, pag. 248. ( Vojez reoime. ) L’homme voisin 
des poles est carnivore j Thabitant des tropiques est frugi- 
yore, tandis que les peuples interme'diaires observent un 
genre de vie mixte. Quelques circonstances, locales peuvent, 
il estvrai, modifier par fois cette regie j mais elle n’en est Fas moins fonde'e.^ et le genre de vie , en ce qu’il de'pend de 

influence du climat, devant etre regarde' comme re'sultat de 
I’instinct, il s’en suit que I’espece humaine, conside're'e gdne'- 
ralement, doit etre classe'e panni les omnivores. 

(MXKC) , 

CARNOSITE, s. {..carnositas, de caro, chair. On a long- 
temps de'signe' par' ce mot I’ohstacle qui s’oppose a la libre 
ezerttion de I’urine dans les cas de coarctation chronique du 
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canal de I’uretre: la gonorrhe'e e'tant la cause la plus commune 
de cette affection, et I’ecoulement de la blennoi'rhagie ayant 
beaucoup de ressemblance avec le pus, on avail pense' que 
des ulcerations ayant leur sie'ge dans le canal, devaient etre 
la source de I’e'coujement; et que des excroissances fon- 
gueuses ou celluleuses, analogues a celles que Ton voit s’e'le- 
ver quelquefois sur les plaies ou Ton abuse des topiques 
relaclians , pouvant se de'velopper sur ces memes ulce'rations , 
elles pouvajent gener le'cours de I’urine, soil qu’elles fussent 
ou non recouvertes d’une cicatrice. On croyait naeme un .ca- 
ractere ve'ne'rien a ces ulce'rations et aux ve'ge'tations qu’on 
leur supposait. Enfin, on pensait que les ulce'rations du canal 
pouvant se cicatriser, leurs bords se trouvant dans des rap¬ 
ports contre nature , il devait en rdsulter des cicatrices dif- 
iormes, des brides qui devaient gener dgaleinent le cours de 
I’urine j et le tout e'tait ou confondu sous la de'signation com¬ 
mune de carnosiles, ou distingue' par des de'nominations 
particulieres. On avail de'duit de la la conse'quence que I’in- 
troduction des bougies, en servant, pour ainsi dire, de moule 
au canal, devait pre'venir ces difformite's et les consequences 
qu’on leur attribuait j et ce inoyen ayant re'ussi, on croyait 
pouvoir tirer de la les preuves de la doctrine. 

A toute cette the'orie, il ne manquait que la ve'ritd , dont 
elle e'tait completement de'pourvue} car I’autopsie pouvait 
seule lui fournir des preuves sans re'plique, et I’autopsie e'tait 
ndglige'e ou abandourie'e. Lorsqu’on vint a consulter cette 
source pure de toutes connaissances exactes, on fiit fort e'tonnd 
de ne trouver aucune trace ni d’exeroissances ni d’ulce'rations. 
Alors, seulement, il fut permis de s’assurer que I’obstacle qui 
s’oppose au cours de I’urine , dans le cas dont il s’agit, est 
I’engorgement chronique d’un ou plusieurs points de la lon¬ 
gueur du canal ,■ et le re'tre'cissement de sa cavite' qui en est la 
consequence. 

L’erreur n’eut pas dte' d’une grande importance, si Ton s’en 
fut tenu a I’usage des corps dilatans, et qiiand bicn meme on 
y aurait joint ies onctions mercurielles dont on chargeait en 
clFet les bougies. Mais on fiit plus loin, etdes lors I’ignorance 
devint dangereuse: on pensa qu’il serait plus simple et plus 
expe'ditif de caute'riser les pre'tendues camosite's et dade'truire 
les brides, et de cliercber a obtenir ensuite une cicatrice sans 
difformite', en la laissant se mouler sur le contour de la’bou- 
gie, que Ton laisserait se'joumer ensuite. De la, I’invention. 
des canules de plomb ou de toute autre matiere, puvertes au 
deux bouts et perce'es late'ralement, et a la faveur desquelles 
on soufHait dans le canal de la poudre de sabine, ou d’autres 
substances plus actives et plus dangereuses. Les fastee de Part 
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nous ont conserve ITiistoire des tristes re'sultats d’une pratique 
aussi grossiere et aussi erronde , et I’un de ces cas a eu pour 
sujet le souverain dont la me'moire est la plus chere a tous les 
Francais. II est bien avere maintenant qu’il n’existe point 
de camosite's dans le canal de I’uretre j du moins dans le sens 
«pi’on I’a toujours entenduj I’obstacle au cours de I’urine dans 
les eas 0u l’on,saura qu’il en existait, n’est autre chose que le 
re'treeissement du canal de I’uretre j et que I’usage des corps 
dilatans passifs, comme bougies, sondes flexibles, etc., est 
seui capaible de redonner au canal, au moins pour un certain 
temps, son diametre naturel {Vojez retention d’urine). II 
faut cependant observer qu’il se forme quelquefois dans le 
canal de I’uretre , chez la femme, et tres-pres de son orifice 
exterieur, des polypes qui peuvent gener plus ou moins le 
cours de I’urine, et qui peuvent exiger quelque proce'de' opd- 
ratoire j mais cette maladie, dont nous parlerons ailleurs, n’a 
rien de commun avec les pre'tendues camosite's; elle appar- 
tient a la famille des cancers. Vojez polype. (delpech) 

CARWOSITE VENERIENNE, s. f. de'veloppcment, tumeiir cu- 
tane'e, cellulaire, membraneuse. Les excroissances et les ve'- 
getations sont des camositds; on a aussi appele' camosite's 
des tubercules qu’on suppose exister daus le canal de I’uretre, 
a la suite des blennorrhagies, et mettre un obstacle plus on 
moins grand au passage des urines. J^oyez retention 
n’URINE. ( ctjllerier) 

CARONCtJLE, s. f. carunculai diminutif de caro, chair; 
petite portion de chair. On appelle ainsi une tres-petite e'l^- 
vation place'e dans le grand angle de I’oeil, derriere la com¬ 
missure interne des paupieres , et forme'e par un repli de k 
membrane conjonctive , dans I’dpaisseur duquel on trouve 
des follicules muqueux, et les bulbes de quelques poils tres- 
d^lie's. Elle est connue sous le nom de caroncule lacrymale', '; 
parce qu’elle a e'te' regarde'e long-temps comme la source des 
iarmes. On donne aussi le nom de caroncules mjrtiformes:, 
a de petites tubercules rouges, en nombre inde'termine', de 
forme variable, situde a la surface du vagin, pres des petites 
levres, formdes par des replis de la membrane propre de ce 
conduit, et que quelques-uns regardent encore comme les 
ddbris de la membrane hymen. 

Les points qui s’dlevent sur la caroncule lacrymale, et dont 
I’usage parait etre de retenir les corps e'trangers dont les 
Iarmes pourraient s’etre chargdes avant de se rendre au grand 
angle de I’ceil, peuvent devenir cause d’ophthalmies d’autant 
plus opiniatres, qu’on ne les soupconne pas d’y avoir pai-t. II 
importe de s’en assurer toates les fois que I’inflammation qui, 
dans ce cas, est chronique, et prend frequemment une forme 
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aigue , regne surtout vers le grand angle de Toeil. Ordinaire- 
ment alors, les polls de la caroncule sont plus volunaineux 
que dans Fordre naturel; cependant, Fliumiditd, dans la- 
quelle ils baignent habituellement, peut les incliner vers la 
conjonctive, de maniere a les rendre difficiles a apercevoir. 
Ce n’est meme que par cette direction vicieuse qu’ils peuvent 
irriter la membrane et donner lieu a I’ophthalmie. Quelque- 
fois I’inclinaison provient du bulbe lui-meme. Dans Fun et 
Fautre cas, il faut faire tomber les rajons liimineux oblique- 
ment sur le grand angle de Foeil, pour apercevoir le poll in¬ 
cline', a la laveur du petit reflet qae la lumiere peut alors 
former sur lui. Si cette pre'cautiou ne sufifisait pas , il faudrait 
s’aider d’une loupe , ou meme promener Fextre'mitd d’un 
stylet mousse sur ce point de la conjonctive, pour cliercher a 
redresser le poll incline' et le distinguer ainsi. 

L’arracbement, au moyen d’une pince de'pilatoire tres- 
petite, est le seul parti qu’on puisse prendre j encore faut-il , 
pour en obtenir un succes durable, qtie la maladie depende 
de Finclinaison des polls, et non de la de'viation des bulbes. 
Dans les cas contraires , on ne peut se dispenser de recom- 
mencer Farrachement des poils aussi fre'quemment qu’ils se 
reproduisent, sans quoi la maladie se renouvellerait. 

La caroncule laciymale a souvent ete le sie'ge d’affections 
cance'reuses : on la voit s’e'lever alors en forme de tubercule , 
qui s’interposc entre les paupieres, et qui s’e'tend plus ou 
moins loin sur le globe de Foeil, soit en s’inclinant vers lui 
senlement, soit en soulevant la conjonctive et se rapprochant 
du globe de Foeil, par une ve'ritable extension de la maladie, 
qui finit ainsi par envahir Forgane lui-meme. Pendant un 
temps plus ou moins long avant la tume'faction de la caron¬ 
cule , elle est le sidge de de'mangeaisons fre'quentes et incom¬ 
modes, d’une augmentation sensible de la se'crdtion muqueuse 
qu’elle fournit, et d’une rougeur plus ou moins intense, mais 
constante, 

L’extirpation de la caroncule, pratique'e de bonne heure 
et avant que la tumeur soit volumineuse, peut bien suspendre 
pour un temps les progres de la maladie ; mais Fe'troitesse du 
lieu, le peu de volume de la partie affectde, les difficulte's de 
s’assurer des vdritables limites de FalFection locale , et la re¬ 
production constante des sjmptomes de cette maladie, font 
une loi, pour tout praticien prudent, de ne pointy toucher, 
pour peu que la tumeur ait acquis un certain volume. Ce 
dont il faut bien se garder surtout, c’est de la tentative de 
porter, en pareil cas, un caustique sur la tumeur, dans Fes- 
pdrance de de'truire facilement une si petite e'le'vation de la 
eonjonctive: on ne manque pas de voir la de'mangeaison se 
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converlir en douleurs lancinantes, latumeur s’accroitre rapi- 
dement, et la maladie prendre en pen de temps le plus mau- 
vais aspect; car, on appre'cie toujours mal les progres quela 
maladie a faits; et les caustiques que I’on pent employer ea 
pareils cas , comme le nitrate d’argent, etc., agissent trop 
superficicllement pour pouvoir la d^truire en entier et promp- 
tement. 

On s’exposerait a induire les magistrats en de grandes 
crreurs, lorsqu’ils invoquent nos lumieres , si Ton se fondait 
seulement sur I’existence de la membrane hymen ou sur celle 
des caroncules myrtiformes, pour juger de I’e'tat de virginitd 
et de la de'floration : la puretd yirginale est une vertu de Fame 
dont on juge tres-difficilement par Fe'tat physique ; mille 
causes e'trangeres a la de'floration peuvent faire varier ce 
dernier; et Fon doit etre de la plus grande circonspectipn, 
quand on songe que de pareilles ddcisions peuvent servir de 
base a des jugemens en matiere criminelle. II n’est permis 
d’avoir dgard qu’a des traces manifestes de violence re'cente. 
•VojeZ VIRGINITE. 

11 faut se garder aussi de Ferreur de prendre les caroncules 
myrtiformes pour des excroissances vdndriennes , surtout 
lorsqu’il y a un e'tat inflammatoire de la vulve et du vagin, 
et augmentation des se'cre'tions naturelles de ces parties. Un 
anatomiste, un praticien exerce' ne commettra jamais une 
faute pareille ; mais il n’arrive que trop souvent que des gens 
inattentifs jettent le trouble dans les families , en prenant un 
tel dtat des cboses , a la suite d’un mariage re'cent, pour des 
symptomes de sipbilis. (delpece) ■ 

CARONCULEUX , adj. canmculosus, qui offre descar- 
nosite's. Quelques auteurs donnent le nom de caronciilem^ 
la re'tention d’urine qu’on croit, avec assez peu de fondement, 
etre causde par des carnositds dans le canal de Furetre. 
J^OreZ RETENTION d’uRINE. (l. b.) 

CAROTIDE, s. f. carotides, deEcipos', assoupissemen^ 
On donne le nom de carotides aux arteres qui portent le 
sang au ccrveau , sans doute parce que, suivant Fopinion 
d’Hippocrate , elles e'taient la cause de Fassoupissement. 

II y a de cbaque cotd trois arteres de ce nom: Fune est la 
caro tide primitive (cdpbalique, Ch.); laseconde estlacaro/u/e 
interne (cdre'brale antdrieure, Ch.); etlatroisieme, la carotids 
exieme (maxillo-faciale, Ch.). Chacune d’ellesme'rited’etre 
conside'rde se'pare'ment. 

La carotide primitive du cote' droit nalt de Faorte, au com¬ 
mencement de sa coiirbure , par un tronc qui lui est commun 
avec la sous-claviere , et qn’on appelle artere innominde; 
d’autrcs ne connaissant point Fexistencc de cel!e-ci, la font 
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naitre de la sous-claviere : la gauche tire directement son 
origine de la crosse de I’aorte. L’une et I’autre montent sur 
les cote's du cou, se'pare'es en has par la trache'e-artere et 
I’oesophage, en haut par le larj'nx, placdes chacune au-devant 
des muscles grand droit ante'rieur de la tete et long du cou , . 
et recouvertes par le stemo-thyro-scapuio-hjoidien, le 
sterno-mastoidien etle peaucier. Ces arteres sont parfaitement 
cylindriques , et ne fournissent aucune branche dans leur 
trajetj mais pai-venues au niveau du bord sup^rieur du carti¬ 
lage hyoide, chacune d’elles se partage en deux branches, 
qui sont les arteres carotides , internes et externes. Ces 
deux branches sont d’un volume deal chez I’adulte; mais 
doiit la carotide interne est scnsiblement plus grosse que 
Fexteme. 

Aussitot apres sa naissance , la carotide interne monte 
entre la colonne vertdbrale et le laiynx, accompagne'e par la 
veine jugulaire interne qui est plus exte'rieure, et par les nerfs 
grand sympathique et de la huitieme paire. Elle se courbe 
d’ahord en arriere et en dehors, puis en sens inversej en-> 
suite elle prend une direction verticale jusqu’au voisinage de 
la base du crane , ou elle forme encore deux inflexions consi¬ 
derables. Elle s’introduit enfin dans le canal qui lui ofFre le 
rocher, canal qui, dirige' d’abord dc bas enhaut, se courbe 
en avant en formant un angle presque droit. En sortant de 
ce canal, elle passe dans le sinus caverneux, qu’elleparcourt 
d’arriere en avant, en formant encore deux cotubrn'es le'geres. 
Parvenue a I’apophyse clinoide ante'rieure, elle change en¬ 
core une fois de direction , et se porte en haut jusqu’a la 
scissure de Sylvius, ou elle se termine en se divisant. Avant 
son entrde dans le conduit du rocher, cette artere ne foumit 
aucune branche. Celles qu’elle donne pendant son trajet dans 
ce conduit et dans le sinus caverneux, sont peu considerables. 
Mais en remontant au-dedans de Fapophyse clinoide, elle 
donne naissance a Fartere ophthalmique (orbitaire, Ch.), |)uis 
a la communicante ante'rieure et a la choroidienne. Les arteres 
qui re'sultentde sa division, sontles ce're'brales (lobaires, Ch.), 
distingudes en ante'rieure et moyenne. 

L’artere carotide exteme , situe'e sur les parties late'rale et 
supdrieure du cou , s’e'tend depuis la terminaison de la caro¬ 
tide primitive jusqu’au cou du condyle de la machoire infd- 
rieure. Elle est d’abord place'e devant et au cote' interne de la 
prdce'dente, dont elle croise la direction, pour se porter en 
dehors, ou elle n’estrecouverte inte'rieurementque par la peau 
etle muscle peaucier 5 puis elle s’enfonce entre les muscles di- 
gastriques sfylo-hyoidiens et le bord poste'rieurde la machoire,. 
et monte un peu Ilexueuse sous la glande parotide. Les branches' 



qu’elle foumit sont, i°. en devant,Iatliyroidienne supe'rieure, 
la linguale et la maxillaire externe (labiale, Ch.) j 2°. en ar- 
riere, ]’occipitale eil’anriculaire postdrieure- 3°. en dedans, 
la phaiyngienne infe'rieure; 4°. a sa terminaison, la tem- 
porale et la maxillaire interne (maxillo-buccale, Ch.) 

Les veines qui correspondent aux trois arteres carotides, 
sont les ju^laires : leur distribution et leurs rapports ne sont 
pas les memes. (T^oyez jugulaire. ) L’artere carotide pri¬ 
mitive pent devenir le sie'ge de tumeurs aneVrismales. {Vojez 
ANEVRiSME.) Ellc est encorc sujette aux ossifications j mais 
celles-ci n’ont point d’effets nuisibles. Quant aux blessures 
des diffe'rentes arteres de ce nom. Vojez artere et plaiei 

(sAVAKy) 

CAROTIDlEN, adj. carotideus, qui a rapport a^l’artere 
carotide : conduit carotidien. Vojez temporal. (stvi^r) 

CAROTIQUE, adj. caroticus , de xctpor , sommeil, qui 
tient au sommeil ou qui porte au sommeil. {Vojez assou- 
pissEMEXT.) Me'dicament carotique. {Vojez narcotique. ) 
Dans ce dernier sens , il est pen usitd. M. Cbaussier donne 
au meme mot une acception tout-a-fait diffe'rente, en I’appli- 
quant a ce qui a rapport a Tartere carotide : non carotiqid. 
L’adjectif carotidien, que d’autres employent de pre'fe'rence 
dans ce cas, a Tavantage de ne point ofifrir un double sens. 

(sat art) 
GAROTTE , s. i.'daucus carotta. Cette plante potagere est 

de la famille des ombelliferes, J. etdelapentand. digynie,L 
On la cultive dans nos jardins, et sa racine est im aliment 
agrdable et fort sain. On employe en mddecine ses feuilles, 
ses semences et ses racines. Ses feuilles sont vulne'raires et 
stimulantes •, ses semences sont carminatives ses racines sont 
aperitives et analeptiques. On en retire , comme de la bette- 
rave, beaucoup de sucre. Aussi M. Hornby, de la ville 
d’Yorck, a obtenu de la carotte fermente'e une eau - de - vie 
d’un bon gout et tres-limpide. Les semences sont aroma- 
tiques et diure'tiques ; leur infusion dans le vin blanc pro- 
voque les regies et les urines. On la present dans les affectio^ 
calculeuses de la vessie. La pulpe des racines est employeV 
dans la strangurie, dans I’ictere. On I’applique aussi, avec 
succes , sur les ulceres malins et carcinomateux. 

CAROTTE SAUVAGE, doucus ' vulgaris, pustinuca silves- 
tris. Chjronis. staphjlinus groec. panais sauvage a petites 
feuilles, de Dioscoride. Cette carotte est une varie'tdjde lapr^- 
cedente. Sa racine est plus petite et plus 4cre. Elle se trouve 
dans les prds et le long des cbemins. Elle ressemble au pa¬ 
nais. Ses tiges sont cannele'es , velues, remplies de moelle et 
branchues. Ses feuilles sont tres-de'eoupdes et velues.en des- 
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ions. Ses fleurs forment nne onibelle , et la petite flenr du 
milieu est ordinairement rouge. A ces fleurs succMent des 
graines arrondies cannele'es, d’une odeur pe'ne'trante. Ces 
semences sent les seules parties de la plante employe'es en. 
m^decine. On les fait infaser dans le vin blanc ou la biere, 
et on les present dans les engorgemens du bas-ventre , I’hvs- 
te'rie et la gravelle. (cadet de gassicodht} 

CAROUBIER, s. m. ceratoniasiliqua, polygam.trioec.L. 
le'gumineuses, J. Get arbre, qu’on croit etre le KSfe/rmia, de 
Galien et de Paul d’Egine , est encore appele' carouge. II 
croit en Orient et dans les contre'es me'ridionales de I’Europe, 
telles que I’Espagne, I’ltalie, la Provence. Son fruit est une 
silique plate, brune, longue de dix a quinze centimetres, 
remplie d’une pulpe noirAtre, et divis^e en cloisons , dont 
chacune contient une semence ovo'ide a;platie. Cette silique 
est plus ou moins arque'e , et I’arbre doit a cette courbure sa 
denomination grecque et latine. Le fruit du caroubier, acerbe 
quand il est vert, acquiert par la maturite' une saveurdouce, 
snere'e, assez agre'able. II est si commun dans certains pays , 
qu’on s’en sert pour nourrir les pauvres et engraisser les bes- 
tiaux. Les Egj'ptiens en extraient une sorte de miel, et I’em- 
ploient pour confire les tamarins, les myrobolans et autres 
fruits. La pulpe des caroubes, nomme'es dans les pharmacies 
siliqu<e dulces, est administre'e comme be'chique, et Joerdens 
pre'tend avoir gue'ri par ce moyen des toux conviilsives extr^ 
mement rebelles. Leur propri^te' laxative est encore plus 
faible que celle de la pulpe de casse , avec laquelle on lui 
trouve plusieurs traits de ressemblance. Tres-utile dans les 
pays oil I’arbre est indigene, on peut facilement la remplacer 
dans le notre par le miel, les Agues grasses , les pnmeaux. 

CARPE, s. m. carpus, de jtetcTo?, partic interme'diaire 
entre I’avant-bras etla.main, vulgairementappelde/epo^nef. 
Elle est presqu’uniquement forme'e d’os , de ligamens et de 
tendons reconverts par la peau. On. y remarque aussi deux 
arteres conside'rables : la radiale et la cubitale. La premiere 
est celle ou I’on tate ordinairement le pouls. Les arteres 
propresducarpe sontfourniesparlesprdcddentesj Tuned’elles 
porte le nom d’artere dorsale du carpe (suscarpienne, Ch.), 
et se r^pand sur sa face .poste'ricure. Les veines qui corres¬ 
pondent a ces arteres , des nerfs , des vaisseaux lymphati- 
ques, un tissu cellulaire de'pourvu de graisse, tels sont, avec 
les organes ci-dessus nommds, les diflerentes parties qui 
entreat dans la composition du carpe. De toutes ces parties, 
nous nous acreterons seulement aux os et a lenrs moyeas 
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T. Description des os du carpe. Le carjjc osseux est forme 
de huitpetits os, dispose's en deux range'es, I’une sujje'rieure, 
I’autre infe'rieure. Ceux de la premiere range'e soiitde dehors 
en dedans : le scapho'ide , le semi-lunaire , le cnne'iforme ou 
pyramidal, et le pisiforrne ou hors de rang. Ceux de la se- 
conde , e'galement considdre's de dehors en dedans, sontle" 
trapeze , le trape'zoide, le grand os et I’os crochu ou unci- 
forme. 

Le scapho'ide est le plus gros de la premiere rangde : il 
s’articule supe'rieurement avec le radius, infe'rieurement avec 
le trapeze et le trape'zoide; en dedans , avec le semi-lunaire et 
le grand os : le reste de sa surface fournit attache a dcs fibres 
ligamenteuses. 

Le semi-lunaire s’articule en haut avec le radius, en has 
avec le grand os et’l’unciformc en dehors, avecle scaphoidej 
en dedans, avec le pyramidal : il donne e'galement insertion 
a beaucoup de fibres ligamenteuses. 

Le pyramidal-prisoxite, en haut, une surface convexe, 
contigue au fibro-cartilage quile S(mare du cubitus; en has, 
une surface articulaire qui re'pond a I’unciforme; en devant 
et pres du cotd intime, une autre facette qui re'pond au pisi- 
forme ; en dehors, une troisieme facette articulaire re'pondant 
au semi-lunaire : le reste de sa surface est occupe'e par des 
insertions ligamenteuses. 

Le pisiforrne s’articule seulement avec le pre'ce'dent par sa 
face poste'rieure , et parait de'veloppd , comme I’a remarquf 
Bichat, dans I’e'paisseur du tendon interme'diaire au cubital 
interne et a I’adducteur du petit doigt. 

Le trapeze, premier os de la seconde range'e , de'passe un 
pen en grandeur les autres os du carpe. Il s’articule en haut 
avec le scapho'ide, en bas avec le premier et second os du 
me'tacarpe, et en dedans avec le trape'zoide. Antdrieurement, 
il offre une coulisse que remplit le tendon du radial ante'rieurj 
il fournit aussi des attaches aux ligamens environnans. 

Le trape'zoide a des connexions avec le trapeze en dehors,' 
le grand os en dedans, et le second os du me'tacarpe infe'rieu¬ 
rement : dans le reste de son e'tendue, il donne attache a des 
ligamens. ■ 

Le grand os est effectivement le plus grand de tons les os 
du carpe. Son extrdmitd supe'rieure est arrondie et renfle'e en 
forme de tete : elle est recne dans la cavite' que lui pre'sentrat 
concurremment le scaphoide et le semi-lunaire. Le reste de 
I’os , qu’onnomme corps, s’articule d’un cote avec le trapeze, 
de I’autre avec I’unciforme, et infe'rieurement avec le second,’ 
le troisieme et le quatrieme os du mdtacarpe. Il fournit pen 
d’insertions ligamenteuses. 
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Uunciforme est remarquable par une eminence qui s’dleve 
luferieurement sur sa face aute'rieure. II s’articule en haut 
avec le semi-lunaire, en dehors avec le grand os, en has avec 
le quatrieme et le cinquieme os du me'tacai-pe : beaucoup de 
fibres ligamenteusesy prennent leur insertion. 

Les os du carpe ont tons une structure, analogue : le'gere- 
ment compacts a Texteneur, ils sont presque entierement 
spongieux en dedans. Un seul point d’ossification donne nais- 
sance a chacun d’eux, a Texception du grand os et de I’uncifor- 
me, qui se deVeloppent chacun par deux points d’ossificationi 

n. Arliculations. On vient de voir combien sont nom- 
breuses les articulations des os du carpe. Pour mettre quelque 
ordre dans leur examen, on pent les rapporter a trois chefs : 

les articulations des os du carpe entre eux ^ 2®. celle de ces 
os avec ceux de I’avant-brasj 3®. celle de ces memes os avec 
les os du mdtacarpe. 

1*. Ces os sont unis entre euxpar de petits faisceaux fibreux, 
dont on a fait autant de ligamens distincts, sous les noms 
d’cnterosseia:, dedonaux, de palmaires, de late'raux, etc. j 
mais qu’on peut envisager d’une maniere ge'ne'rale. En effet, 
d’une part, des fibres ligamenteuses, tres-courtes, tres-ser- 
re'es, s’dtendent de chacun des os du carpe a celui qui lui est 
contigu j de I’autre, un large faisceau fibreux, coniiu sous le 
nom de ligament annulaire du carpe, embrasse circulaire- 
ment tous les os que nous venons de de'crire, et complete 
les gouttieres qu’ilsprdsentent aux tendons des muscles exten- 
seurs et fidchisseurs de la main. La membrane synoviale qui 
revetles surfaces articulaires de ces diffe'rens os, est une suite ou 
ua prolongement de celle qui appartieut a Tarticulation ra- 
dio-carpienne, dont nous parlerons bientot. Une petite syno¬ 
viale isole'e se rencontre pour I’articulation du pisiforme avec 
le pyramidal. 

2®. Pour I’articulation du poignet avec I’avant-bras, il y 
a quatre ligamens bien distincts, et qui ont une direction 
verticale : I’un ante'ricur, large et mince, qui s’e'tend du radius 
aux os delajDremiere rangde du caqoe ; un second poste'rieur, 
moins large, 4 fibres moins prononce'es, s’attachant d’une 
part au radius, de I’autre au semi-lunaire et au pyramidal; 
et les deux autres late'raux, partant du sommet des deux 
apophyses styloides, et se terminant, I’cxterne au scaphoide , 
riuterne au pyramidal et au pisiforme. La membrane syno-. 
viale sc de'ploye d’abord sur la face infe'rieure du radius et 
sur celle du fibro-carti age , qui est interpose' entre Ic cubitus 
et le pyramidal; de la, elle se re'lle'chit sur ce dernier os et 
s’^tend successivement sur le semi-lunaire et le scaphoide, en 

4. 8. 
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envoyant entre ces os des prolongemens qui scrvent a 1 arti¬ 
culation dont i! a ete parle pre'ce'demment. 

3“. Ce n’est pas ici le lieu de de'crire I’articulation des os 
du carpe avec ceux du me'tacarpe (Vojez metacarpe). Nous 
ferons seulement observer que la meme membrane synovial^ 
appartient encore a cette articulation , en sorte que c’est une ^ 
des plus e'ten dues et des plus complique'es qui existe dans le 
corps humain. 

HI. Mouvemens. Les os du carpe sont trop e'troitement 
serre's pour pouvoir exe'cuter, les uns sur les autres, des 
mouvemens tant soit peu e'tendus. Leurs mouvemens partiels , 
soTit trop peu conside'rables pour etre bien de'termine's. Ces 
os servent, en quelque sorte, de charniere aux mouvemens 
de la main, qui comprennent I’extension, la flexion et I’incli- 
naison late'rale. 

L’extension est determine'e par le cubital poste'rieur et les 
deux radiaux externes; la flexion par le cubital ant^rieur et 
les deuxpalmaires; les radiaux, lorsqu’ils se contractent seuls, 
portent la main en dehors; et les cubitaux, tant poste'rieurs 
qu’exte'rieurs, produisent un elfet contraire. 

IV. Luxations. Les os du caipe ne sont guere susceptibles 
de se luxer se'pare'ment. On n’a encore observe' parmi ces 
luxations partielles, que celle de la tete du grand os en arriere. 
Elle reconnait pour cause un mouvemcnt vif et brusque, 
execute' dans le desscin de saisir quelque corps pour s’y cram- 
ponner, pour ainsi dire. Dans ce cas, si le grand os est arti- 
cule' lachement avec les os qui I’environnent, sa tete est portae 
fortement en arriere; elle se de'gage de la cavite' forme'e parle 
scaphoide et le semi-lunaire, et vient faire saillie an dos de la 
main. Cette saillie est surtout apparente quand le poignet est 
fle'chi; elle disparait prcsque entierement quand il est redress^; 
Une pression le'gere suffit pour raniener cet os dans sa situa¬ 
tion naturelle , relativement aux autres os du carpe. On I’y 
maintient a I’aide d’un bandage qui affermit I’articulation par 
plusieurs circulaires, et qui fait garder a la main une extension 
mode'rde. II pent etre utile d’appliquer, sur la face dorsale 
du poignet et avant de mettre le bandage, une compresse 
trempe'e dans quelque liqueur rdsolutive. 

Les luxations de la totality du carpe sont beaucoup p'ns 
commimes; elles peuvent avoir lieu en avant, en arriere , en 
dehors ou en dedans ; mais ces deux demieres arrivent plus 
rarement que les autres , a cause de la resistance quo les apo¬ 
physes stylo'ides opposent a ce mode de de'placement. 

La luxation en avant est ordinairement la suite d’une 
chflte sur la paume de la main. II est rare qu’elle soit com¬ 
plete. On la reconnait a I’extension forcde et douloureuse de 
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la main , qui ne peut etre rameiie'e sans efforts a sa direction 
paturellc. La re'duction s’en obtient facilementpar une exten¬ 
sion et une contrextension mode're'es et dirige'es convenable- 
inent. Voyez luxation. > 

Dans la luxation en arriere , la plus frdquente de toutes, ' 
dont la cause est en ge'ne'ral une chute sur le dos de la main, 
la convexite' formee par la face supe'rieure de la premiere 
rang^e des os du carpe vient faire saillie derriere I’extre'mke 
infe'rieure du radius et du cubitus; la main reste, conse'quem- 
ment, dans mi e'tat de flexion excessif, et Ton apercoit en 
meme temps un vide ou mi enfoncement a la partie ante'- 
rieure du poignet. On opere la re'duction en faisaiit retenir 
I’avant-bras par un aide intelligent, et en tirant a soi la main 
luxe'e, tandis qu’on appuie sur I’e'minence forme'e ca arriere 
par la surface supe'riem-e des os du carpe. 

La luxation en arriere, comme la luxation en avant, est 
toujours accompagne'e d’un de'chirement plus ou moins con¬ 
siderable des ligamens , et suivie d’un engorgement inflam- 
matoire , dont la resolution ne s’obtient que diflicilemeut 
et apres un temps tres-long. Cette affection consecutive 
doit etre traite'e ie la meme maniere que I’entorse. yojez, 

Les luxations en dedans et en dehors ne sont jamais comr 
pletes. La douleur tres-vive qui re'sulte du ddchirement des 
fibres ligamenteuses, I’existence d’une tumeur au cotd interne 
ou externe de I’articnlation, le renversement de la main du 
cote' oppose', sont autant de signes qui ne permettent pas de 
jndconnaitre ces sortes de luxations. On les re'duit en prati- 
quant une extension le'gere et en ramenant peu a peu lamaio 
a sa rectitude pri'nitive. 

Le danger de ces diffe'rcntes luxations de'pend bien moins 
du ddplacement des parties osseuses, que du de'chirement 
et des tiraillemens que les parties niolles ont soufferts, et 
d’ou re'sulte un engorgement plus ou moins conside'rable.,'' 
plus ou moins long a rdsoudre , et suivi quelquefois d’an- 
xj'lose. 

V. Fractures. Les os du carpe dtant extremement coiU’ts et 
tres-solides, sont moins que tons les autres expose's a se fractu- 
rer. Get accident ne peut avoir lieu que lorsqu’un corps couton- 
dant vient frapper vivement la re'gion qu’occupent ces os , 
comme il arrive dans les plaies d’armes a feu. Dans ce cas le 
ddsordre est si considerable, qu’il n’y a de gudrison a espe'rer 
que par 1’extraction des os Idsds, ou par I’amputation dans 
I’article. L’extraction doit, sans doutc, etre prdfe'rde toutes 
les fois qu’elle est praticable; mais les nombreuses connexions 
des os du carpe la rendent,tres-jiiffiGile et tres-laborieuse, eL 
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I’on ne peut tracer de regies ge'ne'rales sur le ptroce'de' qii’H 
convient de suivre dans celte operation. A I’e'gard de I’ampu- 
tation , nous n’avons rien a ajouter a ce qui a e'te' dit ailleursi 
J^Ojez IMPUTATION. 

VI. Autres maladies. Les os du carpe sont assez sujets a la 
carie, surtout a celle qui de'pend du vice scrophuleux. On les 
voit d’abord se gonfler , soit en totalite', soit dans quelques 
points seulement^ et a ce gonllement, qui se fait lentement ef 
n’est accompagne' que de douleurs sourdes, succede Tulce- 
ration des te'gumens , que I’on croirait seuls afiecte's , si Ton 
se bornait a un examen superficiel •, mais bientot le tissu de 
i’os parait manifestement alte're', etfoiu’nit un ichor sanieux. 
Cette maladie fait de continuels progres, a moins que par 
un traitement interne on ne parvienne a en de'truire la cause. 
Souvent I’altdration devient si profonde et si dtendue, qu’il 
ne reste plus d’autre ressource que I’amputation , moyen 
extreme qui n’arrete meme pas toujours les progres du mal. 
(Pour de plus amples de'tails, on fera bien de consulter le 
mot Carie.) 

Nous ne parlerons point des tumeurs blanches qui affectent 
aussi quelquefois I’articulation radio-carpienne, ces tumeurs 
devant etre conside're'es a part, et ne difife'rant point essen- 
ticllement, quelque soit le sie'ge qu’elles occupent. 

(savary) 

CARPHOLOGIE, s. f., earphologia, mot grec deVive' de 
jfestuca, fdtu, brin de paille, et de ,colUgo,\t 

reciieille, je ramasse : festucarum collectia, vel festucas 
colligere. La carphologie consiste dans les mouvemens de'sor- 
donnds que fait un malade qui semble vouloir saisir des cor- 
puscules voltigeant devant lui, ou ramener ses couvertures* 
on enfin s’efforcer d’en arracher- les polls. 

Quelques mddecins dcrivent et prononcent carpoTogiet 
faisant alors ddriver ce mot de na.p'pros, le poignet, et lui 
donnant pour signification, une agitation extreme des mains 
et des bras ; c’est une erreur. 

La carphologie se remarque assez commundment dans les 
fievres ataxiques, on elle est d’un tres-mauvais prdsage) elle 
prdcede lamortdansle plusgrandnombre des maladies : aussi 
Hippocrate a-t-il dit, apres en avoir ddcrit les phdnomenes: 
ex his omnibus malum et mortem hortendi. Pra:not. lib. 

La description que Galien a faite de I’dtat des malades 
ntteints de carphologie, mdrite d’etre rapportde, bien qu’elle 
ne soit qu’une extension du texte d’Hippocrate : outre sa fidd- 
lite, elle fait image. Multis enim in locis videbantur eminere, 
attjue inparietestipulxadjunctce esse :sepce vero etfestucce 
multce impositce stragulis, atque etiam volare pusillce bes- 
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tlolceproph oculos. Has igiturvenari aggrediuntur, circum- 
ferentes manus , tanquam aliquid aiTcpturi : alia vero quce 
‘videntur eminere, partim de vestibus carpere aggrediuntur, 
partim evellere de pariete. (Comment, i. in Hippoc. Prae- 
not. lib.) 

Ces mouvemens qui constituent lacarphologie, ne sontpas, 
comme I’a dit avec esprit un auteur contemporain, la der~ 
mere lutte des muscles Jle'chissears' centre les extenseurs , 
dent les premiers vent triompher; mais bien le re'sultat 
d’une illusion d’optique qu’un malade dans le de'lire ne peut 
faire cesser. 

Cette illusion, Galien en a bien saisi la nature lorsqu’il a 
dit que les malades atteints de carpliologie, croient voir au- 
dehors ce qui etait dans leurs propres jeux. ii_intueri se, 
tanquam foris sita, credunt ea, quce intus in oculis habean- 
W- (Comment, i. sur les Pronost. d’Hippoc. ) 

Mais, quelle est cette cause d’erreur dans la vision qui 
donne au malade le sentiment de corps e'trangers flottant au 
devant de lui? II parait vraisemblable qu’elle tient, en cer¬ 
tains cas, a I’engorgement des vaisseaux sanguins de la cho- 
roide et de la rdtine; et dans d’autres, a ce que la cornde , 
moins distendue et par conse'quent moins lucide, se couvre 
a sa surface de mucosite's concrete'es. 

Et s’il m’e'tait permis de baser une opinion sur des observa¬ 
tions encore trop pen nombreuses, et plutot entrevues que 
confirme'es, je diviserais la carphologie en deux especes , a 
chacune desquelles se lierait un dtat particulier du malade, et 
dont chacune aussi fournirait un pronostic difierent. Ainsi, 
dans le cas de congestion vers lecerveau, les vaisseaux san¬ 
guins de I’inte'rieur du globe, participant a I’engorgement, 
donnent lieu a une espece de carphologie qui n’est pas essen- 
tiellement mortelle. C’est celle a laquelle Hippocrate a re- 
connu pour causes, au livre du Pronostic , les inflammations 
des poumons, la phre'ne'sie, les douleurs de tete. La carpho¬ 
logie de laseconde sorte est celle qui de'pend de I’afFaissement 
du globe de I’ceil, de I’opacite' de sa corne'e, et du trouble 
de ses humeurs. Elle peut se rencontrer a la fin de toutes les 
maladies , et elle est toujours le signe pre'curseur d’une mort 
tres-prochaine. 

La premiere espece de carphologie caractdrise'e, outre les 
symptomes ge'ne'raux de la maladie, par I’eclat brillant des 
yeux, leur injection, leur saillie , peut faire naitre des indi¬ 
cations curatives, ou en confirmer d’obscures. La seconde ne 
laisse absolument aucune ressource a la science. 

II ne faut pas confondre la carphologie avec les soubresauUs 
des tendons. J^ojez ce mot. (wAciiiJARxj 
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CARPIEN, adj. carpianus, qui appartient au carpe : liga¬ 
ment carpien, rdgion carpienne, etc. (savaky) 

CARPOBALSAMUM, s. m. balsamea meccanensis, de 
nAp’TToi, fmit, et ^iLKSityiav, baume. On ddsigne sous ce nom 
le fruit de Xamjris opobalsamum : c’est une baie oblongue, 
arrrondie , de la grosseur d’un pois, qui se termine en une 
petite pointe ; son.e'corce est ridde, brunatre et marque'e des 
quatre cote's. Eile contient, dans sa maturity, une amande 
blanche, huileuse, dontle gout et I’odeur sonttres-agre'ables'. 
Le carpobalsamum perd ses proprie'te's en vieillissant : aussi 
recommande-t-on de le choisir jeune, pleiii, pesant, d’une 
saveur forte et brulante. Ce fruit parait devoir ses proprie'te's 
aun principe rdsineux que renferme son e'corce. Le carpo¬ 
balsamum est un stimulant assez e'nergique 5 mais il faut 
raiiattre des e'loges que quel'ques auteurs se sont plus a lui 
prodiguer. II pourrait ctre utile dans I’atonie des organes di¬ 
gestifs , etc.; mais la difficulte' qu’on e'prouve a se le procurer 
exempt d’altdration , Fa fait tomber en ddsudtude. 

(geoffroy) 

CARPO-METACARPIEN, adj. carpo metacarpianus, qui 
va du carpe au mdtacarpe : nom de deux muscles, d’apres la 
nomenclature me'thodique de M. Chaussier. L’un est le carpo- 
mdtacarpien du pouce {pollicis) j Fautre , le carpo-me'tacar- 
pien du petit doi^ {minimi digiti). Tous deux sont situe's a la 
pamne de la main. T^ojez opposant. (satary) 

cARpo-PHALANGiEN, adj. cuTpophalangititis, qui s’e'tenddn 
carpe aux phalanges : nom de deux muscles , dont Fun ap¬ 
partient au pouce , et Fautre au petit doigt. Le premier est 
connu sous le nom de court Jle'chisseur du pouce; le second, 
sous celui d'abducteur du petit doigt. Vojez flechissetjr. '' 

(sat ary) ■' 
CARPO-strsPHALANGiEN , adj. cavpo supra phalanginus, qui 

occupe la rdgion supe'rieure du carpe et d’une des phalanges, 
tin seul muscle porte ce nom dans la nomenclature mdtbo- 
dique : c’est le carpo-susphalangien du pouce, ou court ab- 
Aucteur^du pouce. /^qj-'ez abducteur. (satary) 

CARkE ou quare , adj. cjuadratus, qui a quatre cote's. 
Plusieurs muscles ont e'td ainsi appelds a cause de leur figure. 
Ce sont Ics suivans : 

CARRE DES LEVREs (portion du mento-lobial, Ch.) Ce muscle 
a plutot la forme d’un losange que celle d’un carre'. Nous en 
avons donnd la description sous le novoSabaisseurde la levre 
infdrieure. 

CARRE pRONATEURou couvt pronurcur (cubito-radial, Ch.), 
situe' a I’avant-bras. iP’qpez pronateur. 

CARRE DES EOMBES (iUo-costal, Ch.) j il .s’attache, d’unepart, 
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a la Crete iliaque etau ligament ilio-lombaire, et de I’autre , 
au bord infe'rieur de la derniere cote, qu’il abaisselorsqu’ilse 
contracte, eii inclinant ainsi de son cote' la colonne verte'brale 
et tout le tronc. II peut aussi agir sur le bassin, lorsque le 
thorax est maintenu dans une situation fixe. 

C-4RRE DE'LA cuissE (ischio-sous-trochanterien , Cli.); il 
s’e'tend de la tube'rosite' ischiatique a la ligne oblique qui 
descend des trochanter, pour venir former ce qu’on appelle la 
ligne apre du fe'mur. II irnprime au fe'mur un mouvement de 
rotation sur son axe, et porte la pointe du pied en dehors 5 mais 
il est aide' dans cette action par plusieurs autres muscles.- 

(satart) 

CARRE AU, s. m. tabes mesenterica. engorgement des 
glandes du mdsentere, qui rend le ventre des enfans plus 
volumineux, dur, ine'gal, tendu. Cette maladie a e'td de'crite 
avec de'tail a I’article Atrophic me'sente'riqiie. Voyez ce mot. 

CARRELET, s. m. acus quadrata, aiguille droite, longue 
de deux ou trois pouces, termine'e par une pointe a plusieurs 
pans, dont les angles sont aigiis ou mousses, et dont les an- 
ciens se servaient pour percer I’e'piploon et faire la ligature 
du cordon des vaisseaux spermatiques. Maintenant tous les 
carrelets, ceux qui scrvent aux operations chirurgicales , 
comme ceux des matelassiers et emballeurs , ont une pointe 
triangulaire : il faut done, sans e'gard a I’e'tymologie, de'signer 
ce mot en latin par le nom diacus triangularis. Les pra- 
ticiens modernes ne se sen-ent presque plus de carrelet que 
dans Topdration du bee de lievre et pour pratiquer la suture 
enlortille'e {Woyez /e&c de hevre et strTURE). Comme on 
trouve des carrelets partout, on les pre'fere aux aiguilles a fer 
de lance, etc. Lorsqu’on opere aux arme'es des bees de lievre 
aceidentels , ou qu’on pratique la suture entortillde, le car¬ 
relet , au moment de son introduction, forme une plaie 
triangulaire et pousse devant lui trois petits lambeaux' qui se 
replacent bientot superficiellementpar la seule force tonique 
dutissu cutand oupar la pre'sence de la portion arrondie qui 
succede a la pointe. Lorsque des motifs d’e'conomie ou de 
ne'cessite' engagent a se servir de carrelets d’acier, au lieu 
d’aiguilles d’or qui ne sont presqpie pas oxidables, et que cette 
raison doit faire pre'fdrer, il faut que le chirurgien ait, apre.s 
avoir passd les anses de fil qui constituent la suture entortifle'e, 
la pre'eaution d’oindre d’huile ou de frotter de suif les por¬ 
tions de ces instrumens qui ne sont point logdes dans la plaie, 
d’interposer entre elles et les parties soujacentes une petite 
compresse dont la duplicatiue la plus superficielle les recou- 
vrira. Ce mojen a le double avantage de .s’opposer a I’oxida- 
tiou des aigmllcset d’empecher que leui-s chasst surtbut ieirrs 
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pointes ne s’engagent dans les pieces d’appareil <pi doivenf 
etre place'es secondairemcnt. 

cARBELET, s. m. termc de pharmacie, chassis quadrangu^ 
lairc, ordinairement construit eii bois de chene on dc noyeri 
ses qnatre angles sont traverse's par des clous dont les pointes' 
servent a assujetir les linges et e'tamines destine's a passer les 
diverses pre'parations phartnaceutiqiies. On donne aussi le 
nom de carrelet a un poisson rhombo'idal du genre de la sole - 
il n’a point de qualite's me'dicinales; et, comme aliment, il 
ne diflere pas des autres poissons de ce genre- (moutos) 

CARTHAME, s. m. (safran batard), carlhamus en latin , 
kartam en arabe, KyiKof en grec j plante de la famille des 
cynaroce'phales , J. synge'ne'sie polygamie e'gale, L. Les bo- 
tanistes en distinguent six varie'te's , savoir le carthame lai- 
neux, ou ebardon be'nitj le carthame tache', commundment 
appele' ebardon Marie ; le carthame en coiymbe, qui croit 
en Espagne et aux Dardanelles 5 le carthame grille', qu’on 
trouve aux environs de Montpellier; le carthame gommif ere, 
<pii vientdans le Levant; etle carthame q^c/nnZ (cartbamus 
tinctorius, ou safranum). 

Cette plante est glabre dans toutes ses parties. Sa tige est 
droite , lisse , blancbatre. Elle s’e'leve de deux a trois pieds, 
etse divise, vers son sommet, en plusieurs rameaux garnis de 
feuilles simples, entieres, ovales , pointues et borde'es de 
quelques e'pines. Chaque ranieau porte une fleur terminale 
assez grosse, dont les fleurons, de'coupe's en cinq lanieres, 
sont de la couleur d’un safran rouge fence'. A ces fleurs sue- 
cedent de petites graines blanches luisantes, oblongues, qua- \ 
drangulaires. Sous un pe'risperme assez ferme, elles contien- 
nent une amande huileuse , d’une saveur d’abord douce , et 
ensuite acre. On les connait, dans le commerce de la dro- 
guerie , sous le nom de graines it -perTOCjuet, parce qu’elles 
nourrissent tres-bien ces oiscaux sans les purger. On s’en sert 
pour engraisser les volailles. Elles sont purgatives pour les 
nommes, et ont ete' employees comme telles par les anciens 
mddecins. Hippocratc , au livre de la Diete, les cite comme 
doue'es de laproprie'td de lacher le ventre. Galien, Scriboni'us 
Largus, Dioscoride, sont dumeme avis. Sebroeder les regarde 
comme e'me'tiques , Me'sue les conseille centre la pituite et 
I’hydropisie anasarque, dans les maladies du poumon, etc.; 
Fernelajeute qu’elles e'claireissent la voix. 

Malgre' ces te'moignages , on emploie fort peu les graines 
de carthame, par ce que leurs effets sont encore tres-incertains- 
Elles entrent cependant dans la composition de la poudre 
arthritique purgative , dans I’e'lectuaire diacartbame et les tar 
Llettes diacarthami; mais , dans ces me'dicamens , elles sont 
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sene, dc turbith, d’hermodactes, etc., etces substances ont 
des propriete's bien connues. 

La fleur du cartbame est employe'e dans la teinture, a 
laquelle elle fournit deuK couleurs j Tune, jaune , extractive 
et soluble dans I’eau j I’autre , rouge , re'sineiise et soluble 
dans les alkalis. On se sert de la derniere pour teindre la 
sole en rose et pre'parer le rouge vsgdtal, qui sert de lard aux 
femmes. Voici le moyen qu’on employe pour obtenir cette 
couleur. On met dans un sac de tolle une certaine quantity 
de fleurs de cartbame j on place le sac dans un courant d’eau, 
jusqu’a ce qu’en I’exprimaat il ne donne plus de couleur. On 
cxprimc ensuite le cartbame et on le mele avec un vingtieme 
de son poids de soude de commerce. On le fait trempcr dans 
de I’eau pure, on I’exprime de nouveau, et Ton verse dans 
la teinture alkaline filtre'e du sue de citron, qui pre'eipite la 
couleur rouge. 

On ne saurait trop cncourager en France la culture du car-* 
thame; elle y rdussirait pai-faitement, etnous ne serious plus, 
pour cet objet, tributaires de I’Allemagne et du Leyant : 
I’Egypte seule vendait a I’Europe, il y a quelques anne'es, 
dis-buit mille quintans de cartbame par an. On pent lire, 
sur I’emploi du cartbame, un fort bon me'moire de M. Dufour, 
pharmacien, inse're' dans le dix-septieme volume des Annales 
des Arts et Manufactures, p. 190. (cadEt be gassicobkt) 

CARTILAGE, s. m. cartilago, Les cartilages 
sont des parties d’un blanc opale, flexibles, compressibles, 
tres-e'lastiques, moins dures et moins pesantes que les os, 
mais plus dures que tous les autres solides organiques. 

Les cartilages, au premier aspect, ne paraissent pas etre 
organise's : cette apparence est due a la grande quantite' de 
gdlatine qui entre dans leur composition, et qui enveloppe 
le tissu cellulaire ,' ainsi que les vaisseaux de'lie's qui forment 
leur parenebyme nutritif. Le tissu cellulaire n’existe qu’en 
petite quantite' dans les cartilages j il est lamelleux ettres-fin. On 
peutle de'montrer par I’e'bullitiondes cartilages dans deUeau, 
qui leur enleve toute leur gdlatine : il est e'galemeut de'montre' 
par les bourgeons charuus quise ddveloppentsur les cartilages 
ddnude's. 

Les vaisseaux des cartilages ne contiennent, dans I’dtat 
naturel, que des liqiudes blancsj mais ils deviennent per- 
mdables au sang et visibles a la suite des de'nudatious, des 
inflammations chroniques, et lorsque les cartilages passent 
a I’dtat osseux. On n’a pas encore suivi de nerfs dans les car¬ 
tilages; leurs vaisseaux lympbatiques sont trop te'nus pour 
qu’on ait pu les de'montrer : mais on ne peut rtivoquer en 
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doute leur existence, puisque la nutrition des cartilages s’o- 
pere comme celle des autres solides. 

On pent rapporter tous les cartilages a quatre genres : 
1°. Les cartilages d’ossification ce sont ceux qui doivent, 

a une certaine e'poque de la vie, faire partie inte'grante des 
os avec lesquels ils sont continus. Chez les enfans nouveaux- 
ne's, les extre'mite's des os longs, leurs grandes e'minences, 
une grande portion de I’e'paisscur des os courts , la circonft- 
rence des os larges, sont encore cartilagineux : et ce n’cst 
guere qu’a l’4ge de dix-Iuiit ou vingt-ans que les cartilages 
d’ossification sont compietemeqt ossiSds. Le cal, qui est con- 
stamment cartilagineux ant d’etre pe'ndtre par le phos¬ 
phate calcaire, doit etre considere', pendant une des pe'riodes 
de sa formation, comine un ve'ritable cartilage d’ossifica¬ 
tion. 

2°. Les cartilages des articulations mobiles, que Ton 
nomme aussi cartilages d’incrustation. Les cartilages de ce 
genre revetent les surfaces articulaires, et sont eux-memes 
revetus par une membrane sjnoviale , qui ajoute encore au 
poll de leur face libre. Ces cartilages sont, en ge'ne'ral, d’au- 
tant plus e'pais , qu’ils apparticnnent a des articulations plus 
grandes et plus mobiles. Dans les petites articulations, ou les 
mouvemens sont rares et peu dtenduS , telles que celles des 
ortcils et de la partie postdrieure des cotes, il n’est pas 
rare de trouver chez les vieillards les cartilages ossifie's et 
soude's entre eux. Dans les grandes articulations , on trouve 
quelquefois, sans que la jointure ait pam malade pendant la 
vie, les cartilages ossifie's reste's libres et pre'sentant la dureU 
et le poll de I’ivoire. 

5“; Les cartilages de prolongement des cotes , ceux du la- 
lynx, celui de la cloisou du nez : ceux-ci sont revetus par 
une membrane fibreuse, nomme'e pdrichondre, et si i’on ea 
excepte celui de la cloison du nez, tous s’ossifient constant; 
ment chez les vieillards , et plutbt chez les hommes que chez 
les femmes. 

4“- cartilages forme's accidentellement dans quelques 
tissus. On en rencontre assez fre'quemment dans les mem¬ 
branes fibreuses de la rate, des reins , du foie j dans le tissu 
cellulaire adherent a la surface externe des membranes sd- 
reusesj dans les enveloppes des hernies ou des hydroceles 
anciennes et volmnineuses j dans le tissu cellulaire sous-cu- 
tand des membres infe'rieurs, le longde laface ini erne du tibia; 
dans les parois du hyste formds dans le tissu cellulaire; dans 
I’e'paisseur des valvules des cavite's gauches du coeur ; dans la 
membrane interne des arteres : on en a trouvd plusieurs fois 
dans la cavite' des grandes membranes synoviales; dans des 



masses e'pipTo'iques endurcies et contenues dans de vieilles 
lumeurs herniaires. Vojez cartilages accidentels. 

Les proprie'te's vitales et les sympathies des cartilages sent 
tres-obscures 5 leurs affections organig^ues raves j leurs pro- 
prie't(fs de tissu presque nulles : aussi trouve-t-on exclusive- 
ment, dans leiirs proprie'te's physiques, les conditions qui leur 
sont ne'cessaires pour remplir les usages auxquels ils sont des- 
tine's, Leur souplesse, leur e'lasticit^ et le poli de leur surface, 
les rendent propres, dans les articulations mobiles, a faciliter 
les mouvemens, a diminuer la duretd des frottemeus, a de¬ 
composer les chocs impriine's aux os, et qui se transmettent 
jusqu’aux jointures •, a pre'venir la transmission des commo¬ 
tions jusqu’aux visceres et a la moelle de I’e'pinc. Dans les 
articulations immobiles, ils unissent solidement les os entre 
eux , et pre'viennent leurs fractures, soit directes , soit par 
centre-coup , en ce'dant, saris se rompre, aux percussions 
imprime'es directerrient aux os. Dans le laiynx, dans les fosses 
nazales , les cartilages contribuent a former des cavite's qui 
doivent etre constamment ouvertes, et dans lesquelles I’dlas- 
ticitd des parois doit etre conside'rde comme condiliqn avan- 
tageuse , puisque la vriix est produite dans I’une et les sons 
renforce's dans I’autre. 

Les cartilages ont plusieurs caracteres cornmuns avec les 
fibro-cartilages , mais ils en different aussi sous plusieurs rap- 
jports. Vojez tibro-cartilage. (masiolis) 

ADTESRiETH (noemer), De orauiorAus quAusdam canilaginum mututia- 
nAus, Dissert. Tubing. 1798. 

CARTILAGES ACCIDENTELS. Nous ddsignons sous ce 
nom des cartilages qui se de'veloppent dans des parties ou ils 
ne doivent point exister suivant les lois ordinaires de la na¬ 
ture. Vojez ANATOMIE PATHOLOGIQUE. 

Partout oil pent se ddvelopper I’ossification accidentelle , 
il peut e'galement se former des cartilages de meme nature; 
tres-souvent m^me la formation de ces derniers n’est que le 
premier degrd dn de'veloppement de la premiere. Mais il est 
eependaut des cartilages accidentels qui ne passent jamais oil 
que bien rarement a I’e'tat osseux. 

Les cartilages accidentels ^fe'sentent ordinairement la cou- 
leur blanche , brillante et le'gerement azurde deS cartilages na- 
turels j ils en offrent e'galement tous les autres caracteres phy¬ 
siques et toutes les vaiie'tds d’aspect et de texture. Ces vanete's 
sont meme plus nombreuses dans les premiers, et qitelques- 
unes s’e'loignent assez des caracteres'des cartilages qui existent 
naturellement dans le corps liumain , pour quel’on doive cii 
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faire une section particuliere. Je les de'crirai sous lenom de 
cartilages accidentels impaifaits. 

j. Cartilages accidentels parfaits. Ces cartilages se de'- 
veloppent sous quatre formes principales; ils peuvent, en 
outre, exister sous celle dekystes, qui renferment unematiere 
terreuse. On en parlcra a I’article des Ossifications. Dans ce- 
lui-ci nous de'crirons seulement les corps cartilagineux isole'sj 
2”. les incrustations de memo nature j S". les masses cartila- 
gineuses informes j 4° • les cartilages accidentels qui remplacent 
des cartilages naturels. 

i". Sorte. Corps cartilagineux isole's. Ces corps presque 
toujours libres, et sans adhe'rence avec les parties qui'les en- 
vii'onnent, pre'sentent une surface lisse et polie; Icur forme est 
en ge'ne'ral obronde on ovoide. Lear volume varie depuis ce- 
Jui d’un grain de millet jusqu’aceluid’une arnande, etau-de-la. 
Ils setrouvent presque uniquement dans les articulations mo¬ 
biles et dans les cavitds tapisse'es par des membranes se'reuses^ 

Corps cartilagineux des articulations. Quoique ces corps 
e'trangers occasionnent quelquefois des accidens graves, ils out 
e'td connns assez tard des chirui-giens. Ambroise Pard, le pre¬ 
mier , fit I’extraction d’un corps de cette nature. Son observa¬ 
tion fut longtemps oublide. An milieu du dernier siecle seu¬ 
lement , Reimar publia une dissertation qui contient des 
notions assez c'tendues sur cet objet. Haller et Morgagni 
cbseiT^erentaussi des corps cartilagineux dans I’articulation du 
genou. Enfin Desault les fit connaitre en France , et indiqua 
le moyen de les extraire par une ope'ration qui avait de'ja e'td 
faite avant lui, mais dont les procdde's n’avaient pas encore 
«td de'terminds d’une maniere re'guliere. 

Les corps cartilagineux des articulations sont crdinairement 
arrondis ou ovo'ides et un pen aplatis. On en trouve cepen- 
dant de spbe'riques , de plats, et memo de forme tout-a-fait 
irre'guliere. On en a vu qui e'taient divise's en plusieurs lobules 
nnis entre eux par une substance celluleuse ou ligamenteuse. 
Ces corps passent quelquefois a I’e'tat osseux. 

Les corps cartilagineux sont quelquefois libres dans I’intd- 
rieur des articulations j d’autres fois, ils adherent a leur surface 
interne par des prolongemens membraneux. Dans ce dernier 
cas, ils ne donnent ordinairement auci;.n signe de leur exis¬ 
tence; mais dans le premier, ils occasioiinent divers accidens. 
Les plus communs sont la distension de la capsule articulaire. 
par I’accumulation de la synovie et une douleur locale sou- 
vent tres-vive qui oblige le malade de s’arreter tout-a-coup. 
Cette douleur disparait ordinairement sur-le-champ par un 
mouvement contraire a celui qui I’a occasionnde; quelquefois 
elle se prolonge, et spuventil s’y joint un gonflemcnt notable 
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*ut environs de I’articulation. On trouve assez souvent dans 
les articulations on il existe des corps cartilagineux, des traces 
d’e'rosion en divers points des surfaces articulaires. II esttres- 
probable que ces e'rosions sont dues a Tirritation qu’e'prouvent 
ces surfaces, a moins qu’elles ne soient produites me'canique- 
ment par des mouvemens brusques de I’articulation alFecte'e. 

Quelquefois il arrive que les corps cartilagineux se logent 
dans les articulations , de maniere a ne gener en rien 
les mouvemens. L’art a essaye' d’imiter ce proce'de' de la 
nature. Middleton et Goock, aprcs avoir amene' ces corps 
Strangers dans un endroit ou ils n’occasionnaient point de 
douleur, les fixaient par des bandages. Cette me'thode avail 
meme e'te' eniploye'e plus anciennement, an rapport de Rei- 
mar. Mais il ne parait pas qu’elle ait dtd suivie d’un succes 
bieu durable. L’extraction est un moyen beaucoup plus sur 
et qui n’est presque jamais suivi d’accidens facheux ; au 
reste, cette operation n’a e'td encore pratique'e qu’au genou, 
cette articulation dtant la seule dans laquelle on ait observd 
des accidens un peu graves dus a la pre'sence des corps 
cartilagineux et osseux. 

Ces corps ont cependant e'te' rencontre's dans plusieurs autres 
articulations. Haller en a trouvden tres-grand nombre dans 
Tune des articulations de la m4choire infdrieure. Bell dit 
qu’ils ne sont pas rares dans Tarticulation du pied avec la 
jambe. Quelques auteurs, au rapport de Bichat, en ont vu au 
poignet. Bichat lui-meme a rencontrd une concre'tion a I’dtal 
osseux dans I’articulation du pisiforme avec le pyramidal • 
j’ai trouve' plusieurs petits corps cartilagineux dans I’articula¬ 
tion de la tete du pdrond avec le tibia. 

On a e'te' jusqu’a pre'sent fort incertain sur la maniere dont 
ces corps e'trangers se de'veloppent ainsi, au milieu des ar¬ 
ticulations. Haller et Reimar ont cru qu’ils e'taient formds 
de fraginens de'tache's des cartilages articulaires. Morgagni a 
rdfute' leur opinion avec beaucoup de sagacite', en remarquant 
que les e'rosions des surfaces articulaires, qui coincident assea 
souvent avec I’existence des corps cartilagineux et osseux, sont 
trop peu conside'rables pour qu’on puisse croire qu’elles soient 
dues a la se'paration de ces corps. Il eutpu ajouter que plu¬ 
sieurs corps cartilagineux sont exactement sphe'riques et d’ua 
diamkre tres-supe'rieur a I’e'paissettr des cartilages arti- 
culaires. The'den a cru que les co^s cartilagineux n’e'taient 
autre chose que des glandes articulaires meurtries par un coup 
ou par un faux pas j mais il n’a donnd aucune raison pour Eer son opinion. Bichat soupjonnait qu’ils dtaient le pro- 

ichangementde quelques portions des membranes sy- 
noviales en cartilages. 
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J’exposcrai plus Las line autre opinion sur I’origine de ces 
productions accidenteiles. 

Corps carlilagineux des membranes sereuses. On ren-. 
contre chez quelques cadavres , dans I’inte'ricur du sac que 
forme la tunique vaginale du testicule , des petits corps car- 
tilagineux, de meme nature que les pre'ce'dens. Ces coqis . 
ont presque toujours une forme sphdrique ^ les plus conside¬ 
rables que j’aie vus, avaient le volume d’un gros pois j ils pas-, 
sent souvent a I’e'tat osseux. Ces corps cartilagineux se trou- 
vent tres-fre'quemment libres et tlottans dans la tunique 
vaginale, sansaucuue adhe'rence. Baillie soupconnecependant 
qu’ils adherent quelquefok a ses parois par des pe'dicules 
minces , de la meme noauiere que les corps cartilagineux du 
genou, auxquels il les compare, adherent en certains cas aux 
parois articuiaires. Ce soungou est tres-bien fonde', et j’ai 
souvent vu des corps cartilagineux adhe'rens de cette maniere. 
Mais j’ai eu occasion de les observer plusieurs fois dans des 
e'tatsbeaucoup plus curieuxa connaitre, etdont la descriptiou 
exacte est d’autant plus importante qu’elle nous expiiquera 
I’origine de ces sortes de corps e'lrangers , et comment ils 
peuvent se trouver dans la cavite' de la tunique vaginale. J’ai 
remarque' que quelqiies-ims de ces corps sont situe's non pas 
dans la cavite', mais bien en dehors de la tunique vaginale , 
et font seulemcnt une saillie plus ou moins marque'e dans 
la cavite' de cette derniere j quelques-uns y pe'netrent assez- 
profonde'ment en poussant devant eux la tunique vaginal?, 
qui leur forme une enveloppe , et se prolonge derriere eux 
en forme de pddicule. J’ai vu un corps cartilagineux de la/ 
gi'osseur d’un noyau de cdrise qui flottait de la sorle dans 
I’inte'rieur de la tunique vaginale , quoiqu’il ne pe'ne'trat pas 
dans sa cavitd. II e'tait loge' au fond d’un prolongernent 
rentrant de cette tunique , long de plus d’un demi-pouce, 
et on Ten faisait sortir avec la plus grande facilite' en re- 
tournant ce prolongement comme un doigt de gant. II n’a- 
vait aucime adhe'rence avec les parties environnantes, cir- 
constance que j’ai ve'rifie'e dans plusieurs autres cas. II est 
tres-probable qu’avec le temps, ces sortes de prolongemens 
se resserrent derriere le corps cartilagineux et que leiu- cavite 
s’obUtere, ce qui constitue alors les pe'dicules minces dont 
parle Baillie. A la longue ces pe'dicules ligamenteirx 
finissent par s’user et se de'truire par un me'canisme analo¬ 
gue a celui par lequel la tunique vaginale elle-meme , lors 
de sa formation, se se'pare du pe'ritoine. Alors les corps car¬ 
tilagineux tombent dans la cavite' de la tunique vaginale ,.«t 
y roulent librement. J’ai vu quelques-uns de ces corps ii- 
veloppe's entre la tunique vaginale et la tunique propre ou 
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alLugine'e du lesticule aux environs del’e'pidydimej ils dtaient 
serre's et comme incroste's entre les deux membranes; mais' 
ils ne paraissaient y adherer nullement, et a la moindre inci¬ 
sion de Tune d’elles, ilstombaient d’eux-m^mes de leurs loges. 
Ils se trouvent beaucoup plus commune'ment renferme's dans 
des prolongemens rentrans , ne's de la partie exte'rieure de la 
tunique vaginale. 

II ue parait pas que ces corps cartilagineux occasionnent 
aucun accident. Je n’ai point encore remarque' de corps car¬ 
tilagineux dans d’auti'es membranes se'reuses que dans la tu^ 
nique vaginale j j’ai cepehdant vu un corpuscule de texture 
cartilagineuse adhe'rent a la face externe de la portion de 
rarachuoide qui tapisse les ventrieulcs du cerveau. Kerckrin- 
gius et Mercklin paraissent avoir rencontre' des concre'tions 
osseuses dans les cavitds memes de rarachnoide, ou elles flot- 
taientsans adhe'rence. Littre a rencontre'un corps cartilagineux 
e'galement libre, dans la cavite' du pe'ritoine. 

On ne pent guere douter que les corps dtrangers arti- 
laircs, avec lesquels ceux de la tunique vaginale ont une res- 
semblance si parfaite, n’aient une origine semblable. II me 
parait tres-probable qu’ils se de'veloppent a I’exte'rieur des ar¬ 
ticulations, et qu’ils s’enfoncent peu-a-peu dans leur inte'- 
rieur, enveloppe'spar uiiprolongementdes membranes syno- 
dales. A mesure qu’ils pe'nelrent dans I’articulation, ce pro- 
iongement se resserre et s’oblitere derriere eux, et forme les 
expansions membraneuses rougedtres cu ligamenteuses ob- 
serve'cs par divers auteurs , jusqu’a ce qu’enfin, il se rompe 
dans quelque mouvement ou par une sorte d’usure, et le 
corps cartilagineux se trouve libre dans la cavitd articulaire. 

J’ai de'ja dit ci-dessus que les corps cartilagineux isole's 
peuventse de'velopper dans d’autres organes que dans les mem¬ 
branes se'reuses et les articulations. J’enaitrouvd dans letissu 
cellulaire de divers parties du corps. Mon ami, M. Fizeau, 
docteur en me'decine de la Faculte' de Paris, m’a dit en avoir 
rencontre' un entre la capsule crystalline et la lame de la tu- 
nique hyaloide qui I’enveloppe en arriere. 

2'. Sorte. Incrustations cartilagineuses. Je ddsigne sous 
ce nom les plaques cartilagineuses qui se forment sous cer- 
taines membranes, et que Ton regarde commune'ment comnie 
des portions de leur tissu change'es en cartilages. Cette idee 
est, dans la plupartdescas, etpeut-etre memetoujours, fausse. 
Dans tons les cas de cettc nature que j’ai observd, les pla¬ 
ques dont il s’agit m’ont toujours paru eti’e e'videmment pla- 
ce'es entre deux membranes contigues ou entre lasurfece d’un 
organe ct la membrane qui le revet. C’est la Constance de ce 
caractercquim’aporte' a donuerlsnomd’incrustationsa celte 
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forme des cartilages accidentels, et de quelques autres tissnj 
de meme nature. Voje% ossifications accidentelles. 

La forme de ces incrustations est extremement irre'guliere; 
leur dtendue et leur e'paisseur sonttres-variatles, leur consis- 
tance est ordinairement celle des cartilages les plus flexiblesj 
e’iles passent assez souveut a I’e'tat csseux, en totalite' ou en 
pai’tie. Elies adherent tres-fcrtcment a la membrane sous la- 
quelle elles sent situe'es, et lorsqu’elles sont loge'es entre deux 
membranes , elles adherent ordinairement beaucoup plus a 
Tune qu’a Tautre. Celles qui sont place'es sous des membranes 
se'reuses ,telles que la plevre, le periloine etc., leur sont or¬ 
dinairement tellcment adhe'rentes que I’on ne pent les en se'- 
parer que dans uiie petite dtendue. 

Ces incrustations sont extremement communes a la surfiice 
de la rate. Je me suis assure plusicui's fois, par la dissection, 
qu’elles y sont situe'es entre la tunique propre et la tunique 
pe'ritone'ale de ce viscere, centre I’opinion de Bichat qui pen- 
sait qu’elles avaient leur sie'ge dans la premiere. J’ai fait la 
meme observation relativcment aux incrustations cartilagi- 
neuses qui se rencontrent assez fre'quemment, comme I’a re- 
marque' M. Roux, {Mtmoire sur le cancer) , a la surface dn 
testicule , et je me suis convaincu que leur sie'ge est e'galement 
entre la tunique albugine'e et la tunique vagmale, avec cette 
circonstance qu’elles adherent intimement a cette demiere, 
et qu’elles peuvent au contraire etre se'pardes de la premiere 
par la dissection. 

On rencontre e'galement des incrustations cartilagineuses 
sous la plevre costale et pulmonaire. Elles adherent fortement 
a cette membrane , tandis qu’elles ne sont unies aux parois 
thor'aciques ou au tissu du poumon que par un tissu cellu- 
laire lache. 

Plusieurs auteurs ont observd des plaques cartilagineuses i 
la surface du foie. Je ne doute presque aucunement qu’elles 
ne soient toujours incruste'es entre la tunique pe'ritone'ale de 
ce viscere et la tunique propre, dont j’ai donne' la description 
il y a quelques anne'es. \- Vojez Journal de Me'decine, par 
MM. Corvisart, etc., an XI. ) 

Les incrustations cartilagineuses produisent rarement des 
elfets Ihcheux. Elles peuvent cependant occasionner des dou- 
leurs plus ou moins vives, lorsqu’elles sont tres - etendues et 
qu’elles se de'veloppent sur des organes dont le volume change 
suivant les diverses pe'riodes de leurs fonctions , comme 1« 
poumons etla rate. 

5®. Sorte. Masses cartilagineuses informes ou amy 
males. Ces masses sont ordinairement tres - irre'gulieres 
dans leurs formes. On en voit cependant quelquefois d’arroir 
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dies ou d’aplaties, comme les deux series pre'ce'dentes. Le 
veritable caractere qui les en distingue, e’est qu’elles ne sent 
point isole'es comme ces dernieres , mais unies intimement 
et comme par continuity de substance aux tissus dans les- 
quels elles se ddveloppent. On trouve assez souvent de ces 
sortes de masses cartilagineuses dans la thyroide , dans cer- 
taines tumeurs compose'es, et surtout dans les parties fibreuses 
des kystes compose's. Vojez aivatomie pathologique. 

4‘ Sorte. Cartilages accidentels remplagant les cartila¬ 
ges natureh ddtridts. II n’est point rare de trouver dans 
les surfaces articulaires , des espaces plus ou moins e'tendus 
qui pre'sentent des traces eVidentes d’une destruction du car¬ 
tilage qui les revetait autrefois. Plus minces que I’ancien car¬ 
tilage avec lequel elles s’unissent cependant par continuity de 
substance , ces uouvelles productions cartilagineuses paraissent 
par conse'quent dyprime'es, et souvent meme leur tynuite' est 
telle qu’a raison de leur transparence, I’os qu’elles recouvrent, 
leur donne une teinte violette. Assez souvent des prolonge- 
mens frangys du cartilage ancien recouvrent le nouveau sans 
y adbyrer. La couche cartilagineuse nouvelle acquiert peu- 
a-peu plus d’e'paisseur: mais il parait qu’elle n’atteint jamais 
completement celle du cartilage ancien , car j’ai souvent ob¬ 
serve' des de'pressions assez marquyes dans des articulations 
qui e'taient, suivant toutes les apparences, gudries depuis 
plusieurs anne'es. 

Ces series de cicatrices sent tellement communes, que i’on. 
en peut conclure que les e'rosions auxquelles elles succedent, 
nc sent pas toujoursune affection tres-grave. Elles n’avaient 
point ychappy a Tobservation de Morgagni. J’en ai trouv6 
dans presque toutes les articulations diarthrodiales. Presque 
toujours plusieurs articulations en sent alfectyes a la fois. 

II est probable que le tissu cartilagineux parfait se rencontre 
anssi quelquefois dans les articulations accidentelles •, mais je 
ne I’y ai point encore observd d’une maniere bien e'vidente. 
cartilages iMPARFAiTS OU DEMi-CARTiLAGEs. II cu cst dcs Car¬ 

tilages accidentels comme de presque toutes les productions de 
meme nature , et la nature en de'veloppant ce tissu n’atteint 
pas toujours la perfection du modele" sur lequel elle les a for- 
mds; il resulte de ce travail incomplet un tissu particulier au- 
quel je donnerai le nom de tissu demi-cartilagineux. Ce tissu 
ressemble, sous beaucoup de rapports, au tissu cartilagineux 
naturel; il en a le brillant et la texture homogene. Dans 
quelque sens qu’on I’incise , on n’y peut ddeouvrir de fibres j 
mais si on le de'chire, il se se'pare en lames peu distinctes. 
Le caractere qui le distingue essentiellement des ve'ritables 
cartilages, est sa molesse, qui quelquefois est telle, qu’il sur- 

4- 9- , 



i5o CAR 

Easseapeine en consistancele blanc d’oeuf cuit. II estaussi par 
i meme raison beauconp plus flexible, et il ne seromptpoint, 

II prdsente tres-rarement la couleur brillante, blanche, le'ge- 
rement bleuatre et argente'e de la plupart des cartilages na- 
turels. Sa cotdeur est, ou d’un blanc jaunatre un pen terne, 
comme celles des cartilages cbez certains sujets , ou d’uu gris 
de perle brillant. 

Quoique ce tissu ne se rencontre pas parmi ceux qui, dans 
IVtat sain composentle corps humain, je ne laisse pas de 
le ranger dans les classes de ceux qui ont des analogues 
parmi les tissus naturels. II n’est rdellement qu’une modifi¬ 
cation du tissu cartilagineux, et quelquefois meme il s’en 
rapprocbe presque entierement. Il meparait, d’apres plusieurs 
observations, qu’il tendcontinuellement a se durcirdepuisle 
moment de sa formation. Cependant je n’ai aucun fait qui 
prouve ^’il passe ordinairement tout-a-fait a fe'tat cartilagi¬ 
neux , si ce n’est qu’il est susceptible de s’ossifier, surtout 
quand il a une teinte jaunatre ; mais, dans ce cas meme , j’ai 
remarque' que les portions non ossifie'es de ce tissu, ont tou- 
jours une texture plus molle que celle des vdritables carti¬ 
lages, Au reste , si ce tissu demi-cartilagineux ne ressemble 
bien exactement a aucun de ceux qui entrent dans la composi^i 
tion du corps de I’bomme, il me parait qu’il a des analogues'll 
parmi ceux de plusieurs aniniiaux. 

Le tissu demi-cartilagineux se rencontre sous la forme d’in- * 
erustations , de kystes ou de masses irrdgulieres. 

I". Sorte. Incrustations cartilagineusesimparfaites. Il n’est ' 
pas besoin de rdpe'ter ici ce que j’entends par incrustation', 
Cet objet a dte suffisamment expHqud ci-dessus, Les incrusta¬ 
tions demi-cartiiagineuses ont ordinairement une teinte jau¬ 
natre oulaiteuse. On les observe surtout dans les arteres. Elies 
sont situees entre la tunique interne et la tunique moyenne on 
propre de ces vaisseauxj eiles adherent beaucoup plus forte- 
mentala premiere qu’a la seconde. Ces incrustations onttou- 
jours une forme aplatie et une e'paisseur assez indgale j leur 
grandeur est variable, ainsi que Icur forme| elles ne tardent 
pas ordinairement a s’ossifier. Quelquefois, cependant, elles 
demeurent dans leur e'tat primitif pendant longtemps. Cela se 
remarque surtout dans les artm-es de I’inte'rieurdu crane. J’enai 
rencontre' souvent dans les arteres verte'brales et la basilaire, 
quoique je n’aie jamais trouvd dans ces arteres d’incrustations 
osseuses. Je n’ai point observd, comme je I’ai de'ja dit, que 
ces incrustations passasscnt jamais aun dtatvraiment cartila- 
gineux. 

2'. Sorte. Kystes demi-cartilagineux. Le tissu cartilagi¬ 
neux imparfait se prdsente assez fre'quemment sous la forme 
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de kysles, qui renferment d’autres tissus accidentels et princi- 
palement les tissus tuberculeux et ce're'briformes. Ces kjstes 
out presque toujours la teinte gris de perle, dont il a e'te 
parle' ci-dessus. Leur consistance est quelquefois tres-peu 
considerable^ d’autrefois elle se rapprocbe assez de celle des ve- 
ritables cartilages. Leur figure est tres-variable ^ quclquefois 
elleestassez exactement arrondie, ce qui a surtout lieu quand 
CCS kystes enveloppent des masses ce're'briformes^ d’autrefois, 
au contraire , ils sont tres-irre'guliers et pre'sentent un grand 
nombre d’infi-actuositds. Dans ce dernier cas , quia lieu sur¬ 
tout quand ils entourcnt la matiere tuberculeuse , les parois 
de ces kystes ont ordinairement une e'paisseur et une consis¬ 
tance ine'gales ^ quelquefois meme le tissu demi-cartilagineux 
n’enveloppe que dans quelques endroits, la matiere talsercu- 
leuse etil constitue seulementdes lambeauxdekystes. Ces kystes 
incomplets ne se voyent guere que dans les poumons et dans 
les glandes lymphatiques pleines de matiere tuberculeuse 5 
les autres sont assez frdquens dans les poumons et le foie. 
J’en ai trpuvd dans ces visceres non-seulem^ntchez I’bomme, 
oiijcomme je I’ai ddja dit, il servent ordinairement d’enve- 
loppe a des masses tuberculeuses, cdre'briformes, terreuses ou 
osseuses , mais meme chez le mouton et le bceuf, oii il con- 
tiennent des substances morbifiques de diverse nature ou des 
vers vdsiculaires. - 

3®. Sorts. Production? demi-cartilagineuses irre'gulibres. 
Je crois devoir regarder cpmme des varie'tds du tissu carti- 
lagineux imparfait, certaines portions dures etfejanes, plus ou 
moins exactement circonserites, que Ton voit quelquefois dans 
lestumeurs compotse'es. La glande tbyro'ide et quelques autres 
organes contiennent aussi par fois des masses cartilagineuses 
pcufermes qui appartiennent a cette sorte de tissu. Ces masses 
demi-cartilagineuses m’ont p,aru avoir plus de tendance que 
les autres varidte's du tissu demi-cartilagineux a se .changer en 
de vdritables cartilages. 

A ces trois sortes de cartilages imparfaits, on peut encore 
ajouterune quati’ieme.J’aitrouvd, .dansI’inte'rieur derarticu- 
lation scapulohumdrale et de celle du genou^ des corps e'tran- 
gers, que leur aspect aurait pu faire regarder comme cartila- 
gineux; mais que leur mplesse etrextremefacilitdaveclaquelle 
on ppuvait les de'chirer dans tons les sens , rangeaient dans la 
classe des tissus que nous ddcrivons actu^ement. Ces corps 
demi-cartilagineux sont arroadis, .ou aplatis et allonge's en 
forme de rubans. On les trouve assez commune'ment flottans 
et libres dans I’inte'rieur des articulations. Je suis assez ported 
a croire que leur origine n’est nullement dilFe'rente de celle des 
coips cai-tilageux parfaits, et qu’ils naissent dgalement a la sur- 

9- 
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face exterieure des membranes synoviales. J’en ai meme trouve , .* 
qui adlie'raient dans toute leur e'tendue a la membrane syno- 
viale d’une articulation dans laquelle il s’en trouvait aussi de 
libresj mais, j’avoue qu’il dtait assez difficile de distinguer a 
raison de late'nuite' de cette membrane , si les plaques demi- 
cartilagineuses e'taient a sa surface inte'rieure ou extdrieurei 
Les corps demi-cartilagineuxdes articulations passentplus sou- 
vent que les autres varidte's du meme tissu a I’e'tat de cartilages 
parfaits. II n’est pas rare de trouver, surtout dans les baiides 
demi-cartilagineuses dont il a e'te' parld ci-dessus, des nodositds :} 
parfaitement cartilagineuses. J’ai trouvd aussi quglques corps 
e'trangers articulaires de cette sorte , dont la texture se rap- yr 
procbait un peu de celle du tissu fibreux. Il est assez probable- i 
que c’est cette derniere sorte de corps dtrangers que Bell a 
indique' sous le nom de corps e'trangers cellulaires, et dont '/jl 
Bichat et Desault n’avaient pas eu occasion de ve'rifier I’exis- f 

Leseffets des corps demi-cartilagineux articulaires sont ab- 
solument les memes que ceux des corps cartilagineux par-- ; 
faits. Ils ont seulement un peu moins d’intensite'. • 

Les diverses sortes de cartilages accidentels , dont il a e'tdi.^ 
question dans cet article^ consistent, comme on I’a pu voir,^.; 
en des productions nouvelles de'pose'es dans les intervalles ou ; 
dans la substance meme des organes. Existe-t-il en.outre des ;j 
cas oiile tissu propre d’un organ e se convertisse en cartilage? - 
Cette proposition devrait etre regarde'e comme indubitable, si - 
Ton s’en rapportait aux observations contenues dans beaucouj^ ; 
de reciieils d’ouvertures de cadavres; mais dans ces observa-it/'r- 
tions, dcrites, pour la plupart, pardeshommes qui n’avaient .| 
point fait de I’anatomie pathologique une e'tude particuliere, ■; 
des assertions hasarde'es tienneht trop souvent la place-de’ 
descriptions exactes, pour qu’on puisse y avoir une grande; 
confiance. Il y aurait de la te'mdrite a affirfner que ces sortes }? 
de transformations n’ont jamais lieu : mais elles sontau moins' ■« 
beaucoup plus rares qu’on ne I’a era. Je n’ai eu jusqu’a pre'- ■/ 
sent occasion de voir qu’une seule piece anatomique que I’on ;■ 
pent ranger dans cette cate'gorie. 

C’dtait la verge d’un enfant dont I’uretre contenait dans sa 
partie membraneuse un calcul urinaire de la grosseur d’un 
oeuf de poule. La membrane muqueuse prdsentait quelques 
plaques d’unecouleur pale etd’unblanc de lait,de I’e'paisseur' 1 
et de la largeur de I’ongle. Leur texture meparat demi-carti-' a 
lagineuse. Elles semblaient re'ellementfaire corps avec la m^— ' ^ 
brane muqueuse. 

Le tissu cartilagineux accidentel se de'veloppe a toutes le?'- j 
e'poques de la vie. Cependant ilen est de ce.tissu comme des ' 
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ossifications, etilse rencontre plusfre'quemment chezles sujets 
cyiii ont passe' I’age de maturite'.Onne pent d’ailleurs assignor, 
d’une maniere probable, les causes qui lui donnent naissance, 

CARTILAGINEUX, euse, adj. cartilaginosiis; s’applique 
aux parties dont la nature se rapproche de celle du cartilage, 
ou qxji sont forme'es de cette derniere substance. fsAvAsr) 

CARUS , s. m. mot latin de'rive' du grec xapo?, qui signifie 
assoupissement, sommeil profond. On le confond souvent 
avec lale'thargieetle comaril endifferene'anmoins sous quel- 
ques rapports. Voyez assoupissement. ' (savart) 

CARVI, s.m. carum, pentand. digyn. L. ombelliferes. J. 
Ce ve'ge'tal indigene qu’on rencontre surtout dans I’Espagne, 
ritalie et les dipartemens me'ridionaux de la France , vient 
aussi dans les autres contre'esd’Europe. Ilaencore e'tdnomme 
cumin des pre's , cuminum pratense, sans doute parce que sa 
semence , ayant des propridtds analogues a celle du cumin 
qui nous vient de Tile de Malte, est souvent employe' a sa 

Le carvi est une plante bisannuelle; sa racine est fusiforme, 
de la grosseur du pouce, peu fibreuse et ayant un gout aro- 
matique ses tiges, bautes d’un pied et demi a deux pieds, 
sont Hsses, canneldes, a feuilles alternes et portent I’ombelle 
au sommet, ounaissent des fleurs blanches ayant cinq pe'tales 
ine'gaux place's en rond, et dont le calice devient un friiit ren- 
fermant de petites semences qui sont la partie ge'ndralement 
usite'e de la plante. 

Les semences du carvd sont d’une couleur noiratre elles 
ont une saveur chaude assez agre'able , qui se rapproche de 
celle de I’anis, et une odeur aromatique un peu forte , ana¬ 
logue a celle du fenouil. La proprie'td la plus manifcste de ces 
grain es, qui ont dtd place'es au nombre des ^uatre semences 
chaudes maj cures , est stimulante et tres-active. Sans repro- 
duire , a leur sujet, les re'flexions ddja re'pandues dans cet 
ouvrage, a I’occasion des autres me'dicamens irritans, nous ne 
laisserons pas de rappeler que la sobridte' dans leur emploi 
est ge'ndralement importante a observer. 

^ V On fait usage du carvi , soit administre' a I’inte'rieur par la 
Louche ou en lavement, soit appliqud a I’exte'rieur. Pris a I’in- 
te'rieur, il est employe'comme anthelmintique; comme propre 
a stimuler avantageusement I’estomac , quand la de'bilitd de 
cet organe rend les fonctions digestives languissantes, et comme 
imprimant au conduit alimentaire une activite' expulsive, au 
moyen de laquelle il se de'barasse des vents oudes gaz dont la 
presence est quelquefois si douloureuse. La dose de ces graines, 
prises en substance, est depuis un demi-gros jusqu’a un gros^ 
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On les donne aussi en infusion, pour laquelle on double les 
doses que nous venons d’indiquer. On en extrait encore une 
.huile essentielle, tres-4cre, dont on donne .quelqnefois d’une 
a quatre gouttes, unies a I’huile d’amande douce, pour calmer 
les coliques j cette huile parait re'ussir surtout employe’e en 
embrocation applique'e sur le ventre; mais il nous semblerait 
tres-dangereiix , dans le plus grand nombre des cas, d’en in- 
troduire par injection dans les oreilles, comme Tindique Vogel,, 
pour faire cesser la surdite'. Administre' en lavement, on unit 
quelque fois la racine du carvi a sa graine. 

Les graines du carvi ont aussi des proprie'te's e'conomiques, 
plus ou moins apprdcides dans les difFe'rens pays. Elies cor- 
rigent la puanteur des bouches fe'tides. Le confiseur les revet 
de sucre et en forme des drage'es pour les desserts , que Ton 
recherche plus dans les colonies qu’en nos contre'es. Le cuisi- 
nier en assaisonne les alimens propres a donner des vents, et 
incorpore aiilsi une substance qui les repousse en dehors a 
celle qui les engendre. Enfin cette substance aromatique sert 
de condiment dans la confection des choux pre'pare's ou du 
sawer-kraut, qui tient un rang justement distingue' parmi les 
provisions de bouche que font les marins pour leurs voyages 
de long cours. (bedor) 

jiiLHAtj ( jean-Louis), De semine carU, Dissert. 111-4“. Argentorali, 
1740. (F.P.C.) 

CARYOCOSTIN, s. m. carjocostinus, ddrivd deitapUKSpa, 
j’assaisonne, et de jtofTOf, costus, plante aromatique. Get 
ilectuaire, dans lequelsontre'unisle girofle, le costus, legin- 
gernbre, le cumin , I’hermodacte, le diagrede et le miel ro- 
sat, passait autrefois pour un purgatif d’autant plus pre'eieux 
qu’il ranimait la force des organes en meme temps qu’il exci- 
tait des eVacuations copieuses. On le prdconisait dans les 
engorgemens du bas-ventre, dans les affections goutteuses ou 
rhumatismales chi’oniques, et ITiydropisie ascite. Sans ajouter 
foi aux exagdrations copides et rdpdtdes dans tons les dispen- 
•saircs sur les vertus merveilleuses du caiyocoslin, on ne peut 
douter que les substances stimulantes qui entrent dans sa 
composition, n’aient pu quelqnefois le faireadministrer avee 
une sorte d’efficacite : ndanmoins , comme on peut obtenir 
les memes rdsultats avec des moyens plus simples, on doit 
I’exclure sans regret de la matiere mddicale. (biett). 

CARYOPHYLLEES (famille des ), cariophyUece : Juss. 
Les nombreux individus de cette famille, presqu’entierement 
indigenes del’Europe, sont, en ge'ndral, sans propridtds con- 
nnes en mddecine, etant la plupart insipides. On y rencontre 
ccpcndant futile saponaire, remarquable par scs propridtds 
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antisiphilitiqiies , ou au moins par I’usage qu’on en fait dans 
les preparations me'dicamenteuses employees contre cette ma- 
ladie : on y voit aussi le gfpsophjlla ostratum, les Ijchnis 
dioica et calcedonica, que plusieurs substituent a la sapo- 
naire, parce que ces deux lychnides ont en effet les memes 
proprie'te's savonneuses. 

II parait certain que des expe'riences mieux dirige'es sur 
I’emploi de la saponaire, qui aurait ve'ge'te' dans un sol sain, 
sec et expose' a la chaleur, et a toute I’intensite' de la lumiere , 
fournirait la preuve qu’elle m^rite de fixer de plus en plus 
I’attention des praticiens j cette plante n’ayant peu de vertus 
(pie quand elle est venue en des lieux ombrage's, et sur les 
bords des eaux croupissantes et malsaines. Vojez saponaire. 

, ( TottAHD aiae ) 

CAS EARES. Le mot cas , dans le sens rae'dical, em-. 
porte line idde d’isolement qu’il est bien plus facile d'e con- 
cevoir et d’appre'cier , lorsqu’on a Thabitude de I’observa- 
tion clinique , qu’il n’est aisd de le de'finir grammaticale- 
ment, et de maniere a bien peindre la cbose que ce mot 
exprime, dans les discours ou sous la plume du m^decin. 
Ce n’est point a la favour d’une convention de'nue'e d’ana- 
logie, (pie ce mot s’est introduit dans le langage mddical: 
en traitant d’une affaire (pielconque , on I’employe pour ar- 
reter I’attention sur une cbose d’une certaine importance •, 
Les m(?moires histori(pies rapportent que Louis xiv , dont 
I’esprit dtait doue' d’une grande perspicacite' pour les affaires, 
avait I’habitude, lorsqu’on lui rendait compte de diffe'rens faits 
administratifs, politiques ou militaires, de dire de celui qui lui 
semblait digne d’un examen ulte'rieur, c’est uncas. Dememe , 
cnmddecine, im casestune affection ouremarquable ouinopi- 
nde , qui fixe I’attention , soit par elle-meme, soit relative- 
mcnt a I’individu cbez lequel elle est de'veloppe'e. C’est une 
maiadie particuliere , ou bien c’est une circonstance survcnne 
dans une maiadiej c’est un accident (jui s’y joint, qui sient 
augmenter I’intensite' du mal primitif, mais sans lequel, 
pourtant, cette maiadie n’aurait pas laisse' d’avoir sa forme 
et ses pdriodes ordinaires. Le mot cas pre'sente une foule 
d’abstractions; et, pour rendre sa de'finition plus lucide, 
nous allons citer quelques locutions mddicales dans lesquelles 
il s’emploie. On dit d’un cas qu’il est pathologique, pour 
exprimer un dtat qui tient a la le'sion de nos organes , ou 
a I’alte'ration de nos fonctions. Lorsipi’il est question d’un 

■pbe'nomene particulier a nos fonctions , a notre organisation, 
dans I’e'tat de sante', alors le cas est physiologique. Nous 

/ appelons cas grave les accidens qui sc joignent a une ma¬ 
iadie et menacent la vie; un phcnomene, uii (fpiphe'no- 
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mene, des qu’ils etablissent un pronostic facheux, sont 
des cas graves. Ainsi, le hoqaet, dans la fievre adyna- 
mique , surtout lorsqu’il survient le onzieme -jour ou plus 
tard encore , est un cas grave. L’ictcre se compliquant avec 
une plaie capitale d’arme a feu, etant gendralement un ph^- 
nomene mortel, recoit le nom de cas grave. Nous disons 
qu’un cas est chirurgical lorsqu’il reclame le secours de la 
main; et le me'decin qu’on appelerait aupres d’un bomme 
qui, par suite d’une re’tention d’urine, e'prouverait une fievre 
ardente , des convulsions, du de'lire j ce me'decin dirait: le 
cas est chirurgical, il faut que le malade soit cathe'tdrisd. 

II est en me'decine des cas vulgaires qui semblent, pour 
ainsi dire, etre pre'vus par I’art, bien qu’ils n’accompagnent 
pas constamment la meme maladie; rien n’est plus ordinaire 
que de voir le de'lire survenir dans la fievre adjnamique, 
dans beaucoup de fievres sporadiques; mais ccs maladies, 
sans etre accompagne'es de ce plie'nomene, n’en seraient 
pas moins chacunes des aiffections sui generis. 
- Lorsque dans la maladie, il.arrive spontane'ment des cir- 
constances intempestives, extraordinaires, qui excitent notre 
e'tonnement et mettent quelquefois notre expe'rience en de'- 
faut; lorsque dans I’e'tat physiologique, nous remarquons des 
irre'gularite's notables dans les fonctions ou dans les actions 
vitailes, ces cas sont appele's rares. On comprend , en anato¬ 
mic , en physiologic et en me'decine, sous cette de'nomina- 
tion , toutes les anomalies qui sortent de I’ordre auquel nous 
sommes accoutume's 5 et avec lesquelles I’individu qui en 
fournit. I’exemple vit, lorsqu’elles devraient etre des causes 
de mort; tandis que d’autres fois elles tuent, alors que rien 
ne semble menacer la vie; qui sans meme etre des mons- 
traosite's, sont en contradiction avec I’organisme animal et 
jjaraissent n’exister que par une sorte de prodige , par un 
.e'cart de la nature qui, pour les produire, veut bien de'roger 
a ses lois habituelles ou les intervertir. i 

Ainsi, I’homme qui vit des mois entiers, des anne'es meme, 
sans manger , oflfre le spectacle d’un cas rare : pareillement, 
celui qui ne boit ou ne dort jaiiiais: de meme celui qui di- 
gere sans rendre d’excrdmens par la voie naturelle. Tous ces 
phe'nomenes, pour I’ordinaire destructeurs de la vie, ici se 
concilient avec elle. 

Cest un cas rare que celui d’un individu qui e'prouve une 
he'morragie par le nez ou par I’oreille , les poumons, I’cs- 
tomac , ou I’anus , a I’approche de certaines circonstances 
atmosphe'riques , ou bien, re'gulierement, a la suite de pro- 
fondes affections morales. 

Cet espagnol incombustible qui s’est montre' en spectacle. 



i! V a quelques ann^es, dans toutes nos grandes cit^s, n’^tait 
point un etre surnaturel; d’autres hommes pourront arriver 
comme lui a ce degr^ d’insensibilite qui les rendra inacces- 
sibles, pour un temps donne, aux effets du feu, comme on 
en voit qui s’isolent de ceux de I’^lectricite' j mais pour ob- 
tenir quelques succes dans les e'preuves qui conduisent a 
I’acquisition de cette proprie'te' si deVeloppe'e chez I’espagnol 
cn question, il faut etre prepare' par des faculte's organiques 
que la nature refuse a la ge'ne'ralite' des animaux. 

Les cas rares le sont individuellement j mais il en est d’une 
foule d’espece : quelques exemples vont prouver cette pro¬ 
position. On range parmi cescas, lapousse des dents nouvelles 
chez les vieillards, et meme lorsqu’elle a lieu dans un age qui 
excede de beaucoup celui que la nature a marque' pour cette 
ope'ration. C’est aussi un cas rare lorsque le travail de la den¬ 
tition s’est fait avant I’e'poque accoutume'e, comme ce!a se 
voit chez les enfans qui naissentavec une ouplusieurs dents j 
et chez d’autres qui, avant I’age de quatre ans, ont leur 
ratelier completement garni, signe irre'fragable de la brievete 
de la vie. 

Une nouvelle pousse de cheveux et de poils, ornds des 
belles couleurs de la jeunesse, est, chez les vieillards , un cas 
rare. De meme la menstruation prolonge'e fort au-dela du 
terme communj par example, a soixante ans, comme je I’ai 
observd chez une dame qui, a cet 4ge, e'tait re'gle'e, comme 
on Test a vingt-cinq ans. La conception al’age de plus de cin- 
quante; celles extra-uteriues, ainsi qu’on en voit dans la vessie, 
le rectum, dans les trompesde la matrice, dans I’ovaire, dans 
la cavite' abdominale j I’enfant enveloppd de membranes ad- 
hdrentes a quelques visceres j celles plus rares , ou , nourri 
dans la cavite' abdominale, I’enfant est entierement nu, et le 
placenta se trouve adhe'rent a Fun des visceres abdominaux. 

Les superfe'tations qu’il n’est guere permis aujourd’hui de 
rdvoquer en doute. 

La privation de I’anus ; la deviation de I’intestin rectum , 
qui se de'bouche dans levagin ou dans la vessie j et le manque 
absolu de cet intestin. 

L’absence des mamelons aux mamelles des femmes ; celles 
qui sont multimames , comme I’e'tait I’infortune'e et belle 
Anne de Boulen , laquelle avait aussi un sixieme doigt a 
chaque main. 

La menstruation pendant la gestation. La femme qui n’a 
jamais eu ses regies, bien que jouissant d’une bonne sante' j 
et celle qui ne les a que pendant la gestation, et chez laquelle 
cette dvacuation est un signe certain qu’elle est fe'condde. 

L’acdphale , certaines hjdrocdphalies j la privation de la 
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Larbe, des polls au parties ge'nilales et aux aisselles j un 
visage fe'minin garni d’une barbe aussi forte que chez rhomme 
le plus velu ^ la cdcite de naissance; lasurdite' et le mutisme 
de naissance •, la couleur des albinos et des hommes bleus , 
grossissent la liste des cas rares. 

Cette liste s’dtendra bien davantage eny ajoutantla faculte' 
de vomir sans le secours d’lin agent me'canique et par le ' 
seul pouvoir de la volonte'. L’imperforation du vagin , celle 
de la vulve, celle de I’anus , du prepuce, de I’uretre. I’hy- nadias. La faculte' dont sont doue's quelques individus 

ige'rer comme les gallinace'es: I’appdtit insatiable de ces ' 
poljphages qui les rend aptes a consommer dix fois et plus 
la nourriture ne'cessaire a un homme ordinaire. Le singulier 
pouvoir au moyen duqnel nous voyons quelques personnes 
verser des larmcs a volonte j de meme que celui, non moins# 
e'tonnant dont sont revetues celles qui dorment et s’e'veillent 
lorsqu’ellcs le veulent: a tons ces cas rares, se joignent encore 
la faculte' dont on a vu jouii^ des bommes qui entraient en er- 
fection et la faisaient cesser a commandement j I’e'jaculation 
spermatique sans plaisir, et meme dans le coit j le pouvoir de 
maitriser son imagination au point de s’opposer au paroxisme 
d’une affection nerveuse. C’est ainsi qu’on voit des e'pilep- 
tiques, alors qu’ils sentent les symptomes pre'curseurs d’un 
acces, rassembler toutes les forces de leur volonte' pour lui 
re'sister, et finir enfin par s’en pre'server sans le secours de 
Part, beaucoup moins efficace, en pared cas, que la volonte' 
n’est puissante. 

line fievre inteiTnittente semblable a celle que Loronius a 
vu durer vingt ans •, celle , plus dtonnante encore, que Vales- 
cus de Tarenta, me'dccin de la faculte' de Montpellier, con- 
serva toute sa vie, doivent prendre place parmi les cas les 

■plus rares. Hippocrate, dans ses Epiddmies, nous a trans- 
mis I’histoire d’un cas rare, dans I’observation qu’il rapporte . 
de la femme d’Epicrate : clle accoucha trois jours apres I’in-^f 
vasion d’une fievre erratique, laquelle ne se termina qu’au J 
bout de quatre-vingts jours, ayant constamment conserve' ji 
tons les caracteres d’une maladie aigue. \ 

La fievre irrdguliere qu’e'prouva Cldonacte , pent aussi se 
ranger parmi les cas rares : Hippocrate rapporte , dans 1« J 
trade' citd plus haut, que cette maladie dura soixante jours 
conse'eutifs j clle fut accompagne'e de tons les phdnomencs 
qui caracte'risent les fievres essentieiles. Au soixantieme jour, 
il y cut une intermission de dix jours , puis un acces; nou- 
velle intermission de dix jours , et, le quatre-vingtieme jour, 
un dernier acces termina la maladie. ; 

D’aulres cas rareS sont la nubilite' chez les filles de six on 
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sept ans: la conception cliez de pareils enfans et meme chez 
ceux qui, dans nos climats, ont moins de doiize ans j la pu- 
Lerte' pre'coce de quelques petits garcons qui ont engendre' a 
ncuf, dix et onze ans. La puberte' tai-dive, comme on I’a vue 
ne se manifester qu’a I’age de cin^uante ans chez un homroe 
qui offrait I’exemple d’une longdvite' de cent soixante^quinze 
anne'es. La seconde puberte' qui se de'veloppe quelquefois de 
vingt-cinq a trente ans et meme plus tard; phe'nomene , pour 
I’ordinaire, du au pouvoir d’un amour nouveau, ardent, im- 
pe'rieux, qui change la vie physique, la recre'e, pour ainsi dire, 
comme il opere des prodiges sur la vie intelleetuelle. Le visage 
secouvre d’une barbe plus e'paisse, la poitrine, les dpaules se 
gamissent de beaucoup de poils; ces parties reste'es greles , 
acquierent tout a coup des dimensions athle'tiques; Tesprit 
prend un nouvel e'lan, et ses conceptions sont plus lucid es, 
plus fortes 5 il est plus susceptible de grandes combinaisons. 

La gestation de quatre ou cinq enfans a la fois, surtout si 
ces enfans sont viables. L’extreme e'troitesse du bassin chez la 
femme , lorsqu’clle est telle que I’enfant ne pent sortir par la 
voie naturelle j par exemple , un bassin qui a moins de deux 
pouces et demi de petit diametre dans le de'troit infe'rieur 5 
celui qui n’a que quatorzc lignes ^ un autre qui n’en a que 
onze , ainsi cpie le rapporte Camper du bassin d’une femme 
alaquelle cet accoucheur fitl’opdration ce'sarienne j enfin, un 
bassin qui n’a que trois a quatre lignes du fond de la cavite' 
cotj'loide droite a I’angle sacro-vertAral , semblable a celui 
qu’a de'crit Beaudeloque. 

La longe'vitd s’dtendant a cent vingt ans et au-dela. 
Certaines idiosyncrasies. Et ces aversions bizarres dont il 

estinmossible d’expliquer la cause: je n’y comprendraipoint 
I’indiffe'rence de quelques personnes pour la musique, elle 
peut plus facilement se concevoir que I’aversion que d’autreS' 
e'prouventpour les accords les plus me'lodieux, pour les eflfets 
les plus se'ducteurs de la musique; chcz ces personnes , ils 
provoquent des convulsions, des acces de fureur involon- 
taire. 

La folic elle-meme pre'sente des anomalies si extraordi- 
naircs, qu’il en est qu’il faut classer parmi les choses rares , 
bien que la perte de la raison soit une vicissitude trop com¬ 
mune et trop inhdrente a I’humanite'. Qui pourrait on effet 
s’empecher de voir avec I’illustre Mead, tons les caractcres 
d’une folie bien rare dans I’obsession de ce Nabnchodonosor, 
qjii brouta de I’herbe et vdcut en socie'te' avec les animaux les 
plus stupides, dont il avait adopte' les moeurs ? Les files de 
Praclrus, imitant le mugissement des vaches, s’cnfoncant 
dans les forets, presse'es par unc vivo Icrrcur , <?laient des 
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folles sans donte, mais des folles peu communes. Le laBou- 
reur dont park Schenkens , de qui la folie Ijcantropique con- 
sistait a lui inspirer I’envie de de'vorer ses semblables , pr^- 
sentait le tableau affligeant d’un cas tres-rare. Et ces vesanies, 
ces abe'rations singulieres de I’esprit, qui ont tant de simili¬ 
tude avec la folie : tel est le cas de cet homme qui, des qu’il 
s’e'loignait de sa maison, semblait prive de sa raison, mais qui, 
rentre' sous son toit favorable , reprenait toute la lucidik de 
son esprit en reconnaissant ses meubles, ses ustensiles, tout ce 
qui servait a ses occupations , a ses gouts et a ses besoins. Telle 
est encore I’histoire d’un homme rempli de jugement, d’esprit 
et d’e'rudition, d’un caractere doux et fort gai, lequel e'tait 
saisi d’un transport, d’un ddlire fiirieux des que sa femme 
entrait dans le travail de I’enfantement: il protestait centre, 
sa paternitd, voulait punir de mort sa coupable dpouse et 
pre'parait le meme sort au fruit de ses crimmels amours. 11 
fhllait arracher cet insense' de sa. maison j des-lors il deve- 
nait plus calme , reprenait tou,te sa raison ; et lorsque sa 
femme e'tait releve'e , il rentrait chez lui , sans e'motion j 
s’informant de son enfant, auquel il prodiguait les tendres 
caresses dont la nature senible nous avoir fait un besoin. 
J’ai vu cette scene se renouveler trois fois dans I’intervalle 
de huit anndes. 

D’apres cet exposd, il est facile de concevoir quelle exten¬ 
sion on pourrait donner au mot dont j’entreprends ici de 
donner I’explication. L’histoire des cas rares n’a point en¬ 
core e'te' e'crite : Haller fut le premier me'decin qui, dans 
fexercice de la pratique me'dicale, imagina de prendre note 
de ceux qui s’offriraient a son observation j depuis ce grand 
homme , qui fut cre'ateur du mot cas rare en me'decine, 
rien n’a encore e'te de'termind , classe' par les nosographes, 
I’acception est nouvelle. Ce n’est qne depuis ces dernieres an- 
ne'es qii’elle a e'te' introduite dans I’enseignement me'dical. 
On a crdd dans chaque e'cole spdciale de me'decine , une 
chaire consacre'e a expliquer les cas races. La faculte' de 
Paris ne s’est point encore occupe'e de ce genre d’ensei- 
gnement; a Strasbourg, feu le professeur Noel, que la 
science regrette et que ses amis pleureront toujours , Noel 
s’adonnait a ce travail avec le .zele e'claire' qu’il apportait- 
dans toutes les questions qu’il avoit a traiter. Le savant 
professeur qui dirige la facultd de mddecine de Montpel¬ 
lier, M. le docteur Dumas , si digne de rdpandre les plus 
vives lumieres sur la maliere qui nous occupe , n’a encore 
rien public'. Sans guides dans la carriere nouvelle qu’il me 
faut parcourir, je vais done y marcher avec circonspec- 
tion, afin de ne point m’e'garer. J’ai fait un choix scrupuleBi 
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^es failsque je dois exposer, ene'laguant, dans mes recher- 
ches, ces fables mei-veilleiises que racontent des e'crivains 
trop pen ve'ridiques on trop cre'dules , fables qu’ils ont 
de'robe's aux conies des fees , pour les consigner dans des 
ouvrages scieulifiqiies. Que le lecteur oisif, excite' par la seule 
cui’iositd, nevicnne done pas chercher, dans cel article, deces 
Contes absurdes entasse's dans les recueils mensongers destine's 
a I’amusement des enfans et des ignorans. II n’j trouvera pas 
de ces liistoires de ge'ants d’une grandeur de'mesure'e j il n’j 
lira pas, comme dans le dictionnaire des merveilles de la 
nature, que le gdant Ante'e avail cent cinq pieds j qu’Orion, 
qui fuf trouve' enterre sous une montagne, en avail soixante- 
nenf ^ encore moins Thistoire de cet autre ge'ant de'- 
couvert dans une caverne, assis et tenant dans une de ses 
mains un baton gros comme un mat de vaisseau, lequel, sans 
doute, encore trop le'ger, e'tait renforce' par une addition 
de quinze cents livres de plomb. Au commencement du dix- 
septieme siecle, un gentilhomme du Dauphine', en faisant 
faire des fouilles dans les environs de son chateau, au lieu de 
Langon, de'couvrit, a dix-huit pieds sous terre, une tombe 
de brique longue de trente pieds, large de douze, haute de 
huit. Cette tombe renfermait le squelette d’un homme qui 
fot juge'-, vu la grandeur des os, avoir eu vingt-cinqpieds de 
haul. Les me'dailles renferme'es dans le tombeau, les inscrip¬ 
tions qui e'taient gravdes sur le marbre qui le recouvrait, 
prouvent que ce squelette dtait celui de Theutobacus, roi des 
Theutons, Cimbres et Ambrosins, de'fait par Marius , consul 
remain, cent cinquante ans avarit Je'sus-Christ. Les anatc- 
mistes les plus ce'lebres ayant examine' ces os, soutin'renl 
qu’ils- avaient appartenu a un ge'ant de vingt-cinq pieds de 
taut. Le ce'lebre Habicot de'feitdit cette ridicule opinion avec 
un achamement qui prouvait sa conviction j Guillemeau , 
dont les ouvrages sont encore lus avec estime par les gens de 
I’art, partagea Fopinion (i’Habicot, etla defendit. Jean Riolan, 
qui brillait alors dans la faculte' de me'deciue de Paris, se 
moqua de la cre'dulite' de ceux qui croyaient au ge'ant Theu- 
tobacus 5 mais Habicot resta le maitre du champ de bataille , 
et toute la France crut au gdant de vingt-cinq pieds : en rap- 
portant cette anecdote curieuse, je me garderai bien de re- 
commencer une discussion sdrieuse sur un fait qui n’en com- 
porte point; les ddbats qu’ilasuscitds dans le temps, prouvent 
combien les hommes sont dispose's a accueillir I’erreur, et 
combien le merveilleux a de pouvoir sur les esprits, puisque 
les personnages les plus dclaire's ne peuvent s’en ddfendre. 

Je n’ai point adoptd non plus I’histoire de ces hommes 
marius, yivant sous I’dldment liquide comme les poissons, 
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et n’en sorlant que pour e'tonner nos regards. Je laisse a 
la mjthologie ces briliantes fictions. Les fails rapporte's dans 
cet article sout atteste's par des savans, et n’ont rien de mer- 
veilleux pour Thomme instmit. II en est qni ne seront exposes 
qu’avec le doute philosophique qui convient a I’ami de la ve'rit^, 
lorsqu’il n’a point une conviction entiere. 

Pour proce'der avec quelqu’ordreace travail, jediviserai les 
cas rares en trois classes ou sections j la premiere comprendra 
ceux qui re'sultent de la structure anatomique de nos organes, 
soil que la nature en aitdiminud le nombre ou ne les ait pas tons 
aclieve's avec sa perfection ordinaire , soil que prodigue , elie 
les ait multiplies centre le veeu de ses proce'de's habituels. 

La seconde section des cas rares compreudra les irre'gula- 
rite's que , dans I’e'tat pbysiologique , on remarque dans nos 
fonctions j irre'gulaiitds relatives a I’ordre ge'ne'ral des choses: 

La troisieme embrassera toutes les maladies extraordinaires, 
les phe'nomenes qui sembleut en opposition avec les lois de 
re'eonomie animale. 

Je suivrai, pour I’exposition de la premiere et de la troi¬ 
sieme classes de cas rares, I’ordre des grandes regions du 
corps humain5 ainsi, je commencerai par la tele, la poitrinc, 
I’abdomen et les membres. 

1'^“. Section. L’orgaiie ence'pbalique est celui ou la na¬ 
ture se montre plus rdguliere, ou elle commet moins d’er- 
reurs; et, si j’en excepte quelques petites anomalies qui 
sont plus du ressort de I’anatomie descriptive que de mon su- 
jet, je ne connais aucun fait authentique qui atfeste que la 
nature ait quelquefois viold ses lois dans I’organisation des par¬ 
ties internes du crane. L’bydroee'phalieneprdsenfc qu’un de've- 
loppement morbifique, et I’acdphalie n’est qu’une soustractioii' 
due a la meme cause. On a vu des hommes dout la tet^ c'tait 
d’une grosseur prodigieuse, grosseur analogue au volume du 
cerveau dans I’e'tat sain. Je n’ai pas trouvd dans mes rechercheif 
des descriptions qui pre'sentassent des cii’constances extradr- 
dinaires dans de pareils cerveaux et dans les parties qui les 
enveloppaient ou qui y etaient contenues , comme les mem¬ 
branes , les arteres , les veines, les nerfs et les ganglions. II 
faut done se bomer a citer quelques cas relatifs a la grosseur 
de la tete , cas tres-rares ettres-curieux. M. le docteur Louis 
Valentin, ce savant laborieux auquel I’art de gue'rir doit une 
foule d’utiles travaux , et dont j’am-ai souvent I’occasion d’in- 
voquer le tdmoignage , a publid la description d’un crane 
tres-extraordinaire par sa grosseur. Ce erdne est conserve 
dans le cabinet d’hi^oire naturelle de Marseille : e’est celui 
d’un nommd Borgbiui, ne' a Marseille, et qui mourut dans 
cette yiUe en 161D. Cet homme vdcut jusqu’a cinquante ansj 



CAS 145 

il n’avait que quatre pieds de haut; sa tete avail trois pieds 
de tour par les colds, el un peu moins d’un pied de hauteur: 
Ics 03 soul fort minces, sans doute a cause de la grande masse 
ce're'brale. Le crane est entr’onvert de la largeur d’un e'cu a 
I’endroit ou la suture sagittale se rencontre avec le coronal, 
et celui ou commence la suture lambdoide. Bien que cet 
homme eut beaucoup de cervelle , dit le docteur Valentin, 
il n’avait pas plus d’esprit j c’est un proverbe qui courait dans 
Marseille et que la tradition a conserve' : a pas mai de sen 
<jM Borghini; tu n’a pas plus d’esprit que Borghiui. Lorsqu’il 
devint agd, cet homme fut obligd, ne pouvant plus soutenir 
le poids de sa tete , de porter sur chaque e'paule un cgussin 
qui I’assujettissait. 

Une personne qui arrivait de Tunis , il y a quelques anne'es, 
dit y avoir vu un Maure, age de trente ans et d’une taille 
moyenne , ayant une tete d’un volume si prodigieux que le 
peuple s’attroupait autour de lui dans la rue. Le nez avail 
quatre pouces de loag-j la bouche dtait si large que ce Maure 
mangeait un melon avec toute son e'corce , comme un autre 
aurait mangd une pomme. Cet homme dtait imbe'cille. 

Le docteur Valentin , qui rapporte le fait prdeddent, donne 
encore les de'tails suivans sur un homme qu’il a connu a 
Marseille , et qui n’est mort qu’en 1807 > ^ soixante- 
onze ans. Philippe Sormet avail une tres-grosse tete ^ son 
front e'tait large etfaisait une forte saillie eu avant. Il n’e'tait 
point entrd dans un lit depuis trente ans ; il passait les nuits 
sur une chaise a e'erire et a lire; ne mangeait qu’une fois 
toutes les vingt-quatre ou trente heures; il ne se chauffait 
jamais et ne se servait point d’eau chaude. Sa manie dtait de 
compiler les auteiu-s, et de critiquer les e'erivains contempo- 
rains , mais dans la conversation seulement. Les volumineux 
manuscrits trouve's apres sa mort n’e'taient que des extraits. 
Il fre'quentait assiduement la bibliotheque publique , et il af- 
fectait de ne regarder jamais la tete de Borghini, devant 
laquelle il fallait passer pour entrer et pour sortir de la salle. 
11 faisait apporter autour de lui trente a quarante volumes , 
et ^elquefois soixante. Il s’endormait souvent la plume a la 
main, et il fallait le re'veiller lorsqu’on fermait les portes de 
la bibliotheque. 

Benvenuti a vu a Lucques un jeune garcon , bien propor- 
tionne' dans toutes sesparties, dontlatete commencatout-a- 
coup a grossir a Page de sept ans. Parvenu a vingt-sept, sa 
tete avail trente-sept pouces huit lignes de circonfe'rence ; 
son visage avail quinze pouces de hauteur : le reste du corps, 
ni I’organe de la voix, ne repondaient a cette dnormitd de la 
tete. Il avail beaucoup de force dans les bras. Ses faculte's 



j44 CAS 
intellectuelles ^taient tres-vives. II fut frapp ^ d’apoplexie a 
I’age de trente aas, et mourut. Actes de la socie'te’imper. des 
Curieux de la IStature , tom. viii. 

On remarque des tetes d’une grosseur exhorbitante, dont 
les dimensions surpassent celles que nous venons de de'crirej 
mais elles appartiennent a des enfans hydroce'phales , et qui 
n’ont pu vivre. Nous aurons occasion , dans la suite de cet 
article, d’en rapporter quelques exemples. 

Des cheveux tonffus, atteignant les talons, ne sont remar- 
que's et admire's que parce que la chose est tres-rare. II est 
peu commun que les sourcils soient noirs lorsque les cheveux 
sont blonds. Nous voyons des individus dont les sourcils sont 
d’une longueur prodigieuse , et d’une e'paisseur telle qu’ils 
deTjordent conside'rablement les deux cote's de I’arcade sour- 
cillaire, couvrcnt une partie du front et tapissent I’intervalle 
qui est ordinairement libre a la racine du nez. C’est une es- 
pece de difformite' assez rare , surtout lorsqu’elle est aussi 
exage're'e que je I’ai remarque'e , mais plus souvent dans les 
hommes que chez les femmes. 

Des enfans naissent avec une partie des cheveux blancs et 
I’autre noire, ou de toute autre couleur. Quelquefois c’est 
tout un hemisphere de la tete qui offre cette varie'td I’on 
yoit, mais plus rarement, les sourcils partager cette diversity 
de couleurs. Chez quelques individus, c’est une touffe plus 
ou moins conside'rable des cheveux qui est ou blanche, ou 
blonde , ou rouge, tandis qu’il y a uniformite' dans le reste 
de la couleur de ces organes. 

On a vu d’autres enfans venir au monde ayant les paupieres 
rdunies entre elles par un corps membraneux, en sorte qu’elles 
ne pouvaient s’ouvrir. J’ai observe' un cas semblable j il fallut 
que I’art achevat I’ouvrage que la nature avait laisse' impar- 
fait; la partie interne des paupieres n’adhdrantpointa la con- 
jonctive , I’enfant a Joui de la vue. M. le docteur Forlenze 
a vu les paupieres adhe'rer a la conjonctive; il en fit la dis¬ 
section , et les fonctions de la vue s’exercerent. Si I’adhe'rence 
avait lieu sur la prunelle, il faudrait faire une pupille artifi- 
cielle, selon le proce'de' ingdnieux public' par I’oculiste qui 
vient d’etre cite'. 

D’autres fois, I’enfant nait avec une cdcitd ingue'rissable; 
c’est le nerf optique qui est frappd de paralysie. C’est une 
hydropisie de I’humeur vitre'e, ou bien une myopic qui per- 
met a peine de distinguer I’ombre des corps j elle de'pend de 
la forme du cristallin, et particulierement du volume excessif 
des htuneurs de I’oeil j la' ce'citd de naissance est quelquefois 
due a un vice de conformation de la membrane iris, qui pent 
jnanquerdepupille, ou dont les nerfs sontparalyse's. La para- 
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Ijsie peut n’etre que partielle , et se borner au nerf optique, 
sans affecter les nerfs cilliaires j la ce'cite' n’en est pas moins 
inguerissable. Le docteur Forlenze a vu a Bale, en Suisse, un 
homme de 56 ans, aveugle-ne', dont I’ceil e'tait tj-es-beau, I’iris 
se dilatant, se contractant comme dans I’^tat natural : cet 
infortune' n’avait jamais apcrcu la lumiere; le nerf optique seul 
^tait paralysd. II est a remarquer que chez les aveugles-n^s , 
lorsque la cause de la cdcitd re'side dans cette sorte de paralysie, 
le globe de I’mil est tres-gros, saillant hors de la tete, et tou- 
jours d’une excessive mobilite'. Si la c^citd de naissance de'- 
pend de I’opacitd de I’humeur cristalline , ou plutbt de sa 
membrane, tout espoir de procurer I’usage inappre'ciable du 
sens de la vue n’est pas perdu, depuis que Cbe'selden, et 
apres lui le docteur Forlenze, sont parvenus a pratiquer, 
avecsucces , I’ope'ration de la cataracte cbez des- aveugles de 
naissance. C’est ici le cas de placer I’histoire succincte d’un 
aveugle-ne' rendu a la lumiere par le docteur Forlenze, ocu- 
liste, qui a fait faire de grands progres a son art. Louis Garin,, 
aveugle de naissance, avait parle' fort distinctement a I’^ge de 
huit ou neuf mois j il annoncait, a cet 4ge, beaucoup d’intel- 
ligence : e'lpve' a I’institution des aveugles, il y recut une educa¬ 
tion soigne'e dont il profita; al’age de vingt-quatre ans, au mois 
de fructidor an 7, on le fit entrer a I’hospice des vieillards de 
Paris, pour y etre Ope'rd par le docteur Forlenze qui, de'ja , 
en 1796, a Lucerne, et en 1798, a Amsterdam, avait rendu 
la vue a des aveugles-ne's. 

Garin n’avait jamais vu les objetsj raais il pouvait distin- 
guer, p>ar un seul ceil seulement, le jour des tdnebres, et 
reconnaitre les couleurs tres-vives quand il appliquait les 
corps sur cet ceil. Il distinguait la couleur rouge; la couleur 
orange dtait pour lui une espece de rouge j la verte, il disait 
ne la pouvoir distinguer •, il reconnaissait, au premier abord, 
le sexe et I’age des personnes qui I’approchaient. Le son de 
la voix ne le trompait jamais sur I’Sge; il n’y avait pas autant 
de confiance pour s’assurer du sexe, attendu que la vcix est 
anssi douce dans un jeune garcon que dans une ferhme ^ c’est 
a la nature du discours qu’il s’arretait j il est, selon lui, plus 
rapide chez les femmes que chez les hommes. Le docteur For¬ 
lenze avant d’ope'rer, de'clara.que les cataractes e'taient liqui- 
des et capsulaires. Cette particularite' caractdrise les cata¬ 
ractes de naissance. Les yeux de Garin dtaient tres-mobiles, 
comme chez tons les aveugles-ne's. La come'e d’un des yeux 
dtait rude, les capsules dtaient adhe'rentes. Malgrd ces obs¬ 
tacles, I’opdration fut faite avec une extreme dextdrite', et 
le succes le plus complet la couronna. Mon Dieu I queller 
vive lumiere I s’dcria Garin, des que la cataracte futextraite. 

4. 10. 
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En ce moment. Garin eprouva une vive douleur causae par 
la premiere impression de lumiere porte'e directement sur 
la re'tine. Ses yeux furent sur-le-champ converts de linges, 
et d’un capuchon garni de soie noire, afin de les garantir du 
dangerenx contact de la lumiere. Le sixieme jour, les yeux 
furent mis a de'couvert en pre'sence de MM. Garat, Halle' 
Lebreton, de Tracy, commissaires nornme's par ITnstitut pour 
ve'rifier les re'sultats de I’ope'ration j d’autres savans distihguds, 
feu le professeur Thouret, MM. Haiiy, Charles, Mascheroni, 
Fabroni, Wanswieden, etc., furent les te'moins de ses heu- 
reux re'sultats. Garin fiit place' le dos tourne' du cote' oppose 
a la croise'e, dont on avait fermd les volets et retird les ri- 
<ieaux, on lui de'couvrit les yeux. Je vois, dit-il, beaucoup de 
lumiere 3 elle est bien grande. Un papier blanc lui fut pre'sentd 
a la distance de deux piedsj je vois du blanc, s’e'cria-t-il. II 
reconnut, a la meme distance, la couleur rouge , ce qu’il ne 
pouvait faire, avant I’ope'ration, qu’en I’appliquant sur I’ceil.; 
Ensuite , on rernua la main a la distance de trois pieds, il re¬ 
connut ce mouvement. Garin eut besoin d’apprendre a voir, 
comme les nouveaux-nds, en touchant les objets, II ddfinis- 
sait la couleur noire : le noir, quandje le vois, c’est comme 
quand la lumiere disparait. Les yeux de Garin furent de 
nouveau bande's , et pen de jours ^res, on les de'couvrit. 
Le premier objet qui lui fut offert fut sa mere. Oh! s’e'¬ 
cria-t-il , quel est cet objet si grand , si singulier, que je vois 
la, oil il y a tant de blanc, que cela est dnorme I Tout- 
a - coup on lui prdsenta divers personnes : voila qui est 
drole , dit Garin j je crois voir des corps, ce poiuraient 
bien etre des personnes. Puis, indiquant du doigt: envoici 
un , en voila un autre 5 il y a du blanc , du noir et d’autres 
couleurs. En void un ou il y a tant de blanc , que ce pourrait 
bien etre une femme : en elFet, c’e'toit une dame. Portant ses 
yeux sur un homme en habit noir , et ayant les cheveux pou- 
drds: voici beaucoup de noir , Je vois.du blanc sur ce noir. 

Selon I’opinion de Lecat, Bultbn, Condillac et autres me- 
taphisiciens, nous voyons en naissant les objets renverse's, et 
nous ne rectifions cette. erreur d’optique qu’au moyen du 
toucher. Cependant Garin , dont la vision pouvait se com¬ 
parer a celle d’un nouveau-ne , puisqu’il n’avait encore rien 
touche', voyait les objets tels qu’ils e'taient re'ellement. Ce 
fait doit etre me'dite et explique' par les physiologistes, et 
peut faire changer un point de the'orie ayec lequel il est en 
contradiction. L’on montra a Garin du rouge et du blanc 
sur du noirj il ddsigna , sans hdsiter, le rang occupe' par 
chaque couleur. On lui pre'senta un chapeau, et il re'pondt: 
je vois du noir, mais je ne sais ce que c’est. A la vue d’une 
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orange, il dit: c’est un rouge pile, plus petit que le corps 
noir. Deux oranges a cote I’une de I’autre: je vois plus de 
rouge pale. Les deux oranges sdpare'es : jevois deux rouges 
pales. 

Les progres de sa vue se de'yelopperent insensiblement. A 
la cinquieme se'ance, il marcha sans guide •, il distinguait les 
femmes des hommes, parce qu’elles avaient plus de blanc 
dans leurs vetemens. Peu a p,eu sa vision se fortifia et il 
apprit a distinguer les corps. La premiere fois qu’on le 
plaja a une fenetre ouverte sur un jardin: il m’est impossible, 
dit-il, d’exprimer la sensibilite que j’e'pronve dans tout mon 
etre, en e'tant entoure' d’un jour si beau. Garin distingua les 
cpuleurs du ciel, celle de I’herbe , et prit pour des batons les 
jeunes arbres plante's dans le jardin. Nous nous arretons ici j 
des de'tails ulte'rieurs exce'deraient les- homes que nous pres- 
crit notre sujet. Le lecteur , s’il veut connaitre tous les re'sul-^ 
tats de la belle ope'ration du docteur Forlenze, pent lire une 
brochure inlitule'e: Experience me'taphjsique, ou Develop-^ 
pement de la lumiere et des sensations, par JaufFret, 1810. 

Eller a publie', dans les Me'moires de I’Acade'mie de Berlin, 
la description d’un enfant npuveaur-ne', qui n’avait qu’un ceil. 
Ce fut en lySS qu’une femme, dit ce savant, accoucha d’un 
enfant dont la tete etait e'norme et le visage affreux j sur son 
front vaste et large, e'tait un oed unique, bien fendu, grand, 
mais tortu; plutot rougeitre que blanc, enfonce' dans un trou 
carre', sans etre convert de sourcils ni de paupieres, quoique 
ces parties ne manquassent ,pas entierement. Au-dessus de 
set oeile'taitune excroissance dpaisse et cjlindrique, qui repre- 
sentait une espece de verge, ay ant un canal de I’uretre, un 
gland et un pre'puce. Ces parties dottantes et moliiles recou- 
vraient cet ceil hideux. 

L’he'mdralopie et la nyctalopie tiennent a des causes orga- 
niques, etquelquefoisa des causesmorbifiques. F'oj. cesmots. 

Lecat rapporte le cas d’une demoiselle de Parme, qui 
voyait aiissi clairernent a minuit, toutes ses fenetres • dtant 
bien ferme'es, que s’il eut c'te' midi. Cette nyctalopie de'pen- 
dait de I’organisation de sa pupille , susceptible d’une extreme 
dilatation. L’oeil rassemblait une grande quantite' de la faible 
lumiere de la nuit, et cette somme de lumiere supple'ait a la 
force de celle du jour. Line organisation oppose'e de.la pupille 
estla cause de I’he'me'ralopie j I’individu qui en est atteint a 
besoin de toute la lumiere du jonr pour distinguer les objets. 
Ces cas sont fort races, lorsqu’ils ne sont pas pre'pards par 
des maladies antdee'dentes. 

On a quelquefois vu des individus chez lesquels le pavilion 
de I’oreille manquait, sans cause pathologique. On en a vu aussi 
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dont la membrane du tympan dtait perforce nalurellement, 
Bans que pour cela le sens de Touie fut moins parfait. Je 
He sais si c’est a une pareille organisation qu’il faut attri- 
buer la faculte' qu’ont certaines personnes de faire sortir par 
ies oreilles, la fume'e du tabac. J’ai vu plusieurs fois cette 
particularite' cbez des Allemands, et surtout chez des 
Espagnols. J’en connais un qui fume toute une cigarre sans 
laisser dchapper un atome de fum^ej puis il la fait sortir, 
soit par la bouche, soit par les oreilles, suit enfin par les deux 
parties a la fois. 

Des enfans sont nds ayant le trou auditif oblite'rd par un 
corps cbarnu ou membraneux. La conformation de I’oreille 
exteme est remarquable, cbez quelques personnes, par I’ex- 
treme petitesse et I’amincissement de cet orgaue; d’autres 
fois , elte I’est par I’e'normitd et la bizarrerie de sa forme. J’ai 
vu une femme dont chaque oreille avait plus de quatre pouces 
de longueur, et dont I’extre'mite' infe'rieure e'tait pendante de 
plus d’un grand pouce, et se terminait en pointe tres-aigue'. 
J’ai vu un homme dont I’oreille avait la longueur ordinaire, 
mais elle e'tait comme graisseuse et d’une e'paisseur qui s’e'ten- 
dait a plus d’un pouce, sans que cette conformation fut le re'- 
sultat d’un e'tatpatbologique. 

La forme du nez pre'sente des varie'tds qui sont trop 
en Evidence pour exiger une exposition de'taille'e. On voit 
des nez bizarrement contourne's, d’une extreme longueur, 
ou tellement courts, qu’il semble qu’une operation en ait 
sonstrait la plus grande partie ■, dans d’autres, soit grands, 
soit courts, les narines sont extremement larges, et figurent 
les naseaux du cheval •, c’est aux nez courts surtout que cette 
conformation s’obseire. II y a des nezprodigieusement e'pate's, 
et qui sont ddpourvus en partie, et quelquefois en totality, 
des os destine's a former cet organe. II est des hommes chez 
lesquels le nez est si petit qu’a peine on I’apercoit j d’autres, 
ou il manque tout-a-fait, et qui n’ont que les ouveitures du 
canal nazal revetues dela peau. Nous voyons des nez extreme¬ 
ment dtroits et dont les ailes sont, pour ainsi dire , re'unies 
entf’elles, a tel point que la respiration se trouve intercept^e 
a la moindre affection muqueuse de la membrane pitui- 
taire. Quelques personnes assurent avoir vu les orifices du 
nez imperfore's chez des nouveaux-ne's, auxquels il a fallu 
les rdtablir au moyen de I’instrument tranchant. Je parlerai 
ailleurs de ces nez e'normes qui couvrent une partie du visage, 
se divisent en plusieurs lobes, et semblent etre des especes 
de vdgdtation. Ces sortes de diflformite's sont toujours dues a 
un dtat patbologique du systeme des glandes se'bacdes et des 
v«i:seaux lymphatiques de la peau. 
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La bouche extremement fendue, et yii, en s’ouvrant, met 
a di^couvert Ics dernieres dents mollaires, comme celle de 
certains poissons, dont les deux michoires sent mobiles j 
comme de certains reptiles qui ontplusieurs range'es de dents, 
estune conformation ass'ez rare chez I’liomme, surtout cbez 
I’Europe'en. II est aussi fort rare de voir une bouebe extreme¬ 
ment petite, de forme ronde, et dans laquelle les alimens 
sont introduits avec difficulte'. Dans certaines maladies des 
dents, il a fallu porter I’instrument tranchant aux commis¬ 
sures des levres pour les e'largir. II y a des levres tellement 
minces qu’on les croirait atrophides 5 elles ne sont formdes , 
pour ainsi dire, que de la peau; d’autres, au contraire , sont 
dpaisses et forment un bourrelet e'norme 5 sans etre affecte'es 
d’aucunes maladies, elles semblent etre dans un e'tat d’extreme 
tume'faction. II en est enfin qui sont semblables a celles des 
chevaux; et' qui, dans un age avance', sont pendantes et 
comme frappe'es de paralysie. 

La langue est quelquefois attache'e par une membrane qui 
la fixe aux alve'oles par son extrdmite : e’est ce prolongement 
du frein que I’on nomme vulgairement le filet. J’ai vu un 
enfant qui, a I’sige de cinq ans, ne parlait pas encore; j’exa- 
minai sa langue : elle e'tait presque immobile et retenue aux 
alvdoles par trois filamens membraneux qui partaient de sa 
base jusqu’a I’os hyo'ide, et recouvraient la partie poste'rieure 
de la langue jusqu’a I’extre'mitd de son bout. Le docteur 
Terrade, professeur a I’e'cole de mddecine de Bruxelles, fit 
I’operation avec autant de dextdrite' que de precision, et dea¬ 
lers I’enfant put s’exprimer. 

II y a des langues tres-volumineuses , et surtout d’une lon¬ 
gueur prodigieuse. J’ai vu un bateleur qui alongeait cet or- 
gane de six pouces hors de la bouclie. J’ai aussi remarque', 
chez une femme de Berlin, une singuliere conformation de 
la langue : elle dtait fort large et plus mince que celle d’un 
chat j son e'paisseur e'tait a peine d’une demi-ligne , et lors- 
(pie cette femme riait, sa langue tapissait toute sa bouche , 
simulant les plis d’une draperie, etrecouvraittoutes les dents. 
Cet organe dtait constamment prive' de chaleur j et lorsqu’on 
le touchait, on e'prouvait une impression de froid tres-sen- 
sible. Je connais une fort jolie personne, age'e de quinze ou 
seize ans, qui, malgre' que son cou soit fort long , pent porter 
la langue sur sa poitrine , sans incliner sa tete. 

Jussieu a consign^ dans les Mdmoires de I’Acaddmie des 
Sciences, de 1718, I’histoire d’une jeune fille portugaise, 
agde de quinze ans, laquelle, au lieu d’une langue , n’avait 
qu’une petite Eminence eii forme de mamelon ; elle s’dlevait 
a la hauteur de quatre lignes du milieu de la bouche. Cette 
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eminence avait un mouvementde contraction et de dilatation. 
La jeiine personne parlait distinctement, mais elle e'prouvait 
de la difiSculte' aprononcer c,f, g,l,n,r,s,t,x,z: elle 
faisait alors une inflexion de tete et une sorte d’effort pour 
relever le larynx. Elle mactait les alimens avec difficult?, et 
se servait du doigt pour les pousserdans lacavite' de la Louche, 
afin de les avaler. 

Morgagni fait mention d’un homme chez lequel I’e'piglotte 
manquait absolument j ne'anmoins cet individu parlait et ava- 
lait sans difficulte'. Ce savant me'decin pense que les muscles 
aiyte'noidiens, qui e'taient tres-fortement developpe's , sup- 
ple'aient a I’e'piglotte , etfermaient, lorsqu’il le fallait, I’ou-, 
verturc de la glotte. 

Grashuys, et apres lui Vicq d’Azir , ont vu une dilatation 
de I’oesophage semblable au jabot des oiseaux j les alimens 
passaient dans ce sac par I’arriere-bouche et y demeuraient 
stagnans. Le malade de Vicq d’Azir e'prouvait du plaisir en 
mangeant, mais il vomissait pcu apres la nourriture qu’il avait 
prise. II mourat dans un e'tat de se'cheresse et d’e'puisement 
extremes. 

Une femme , depuis son enfance , avait de la difficult^ 
pour avaler. Vers I’e'poque de la re'volution menstmelle, 
cette incoinmodite' s’accrut^ elle fit chaque jour de nouveaux 
progres : des que le sujet se livrait a quelque exercice , la 
difficulte'd’avaler augmentait : la saigne'e la soulageait mo- 
mentandment. Enfin la de'glutition devint tout-a-fait impos¬ 
sible , et la malade mourat. La cause de la raort e'tait une 
disposition extraordinaire deFartere sous-clavierequi,passant 
cntre la trachde-artere et I’oesophage, comprimait ce dernier 
conduit, et s’cpposait au passage des alimens. 

Diemerbroeck assure avoir disse'que'un sujet oiile diaphragme 
et le rrie'diastin manquaient, et chez lequel les poumons ne 
formaient qu’un lobe. J’ai vu un cas bien plus extraordinaire, 
mais que jepuis attester, rayantscnapuleuseraentve'rifie'.C’est 
un soldat age'd’environ trente ans, d’une stature moyenne 
et bien proportionne'e , homme vigoureux ct sain : il fut tue' 
en duel, d’un coup de sabre qui lui ouvrit I’abdomen. En 
examinant le cadavre, nous reconnumcs que le cceur occu- 
paitla partie droite de la poitrine ; le poumon re'uni en un 
seul lobe e'tait a gauche j I’estomac et les intestins dccupaient 
leur place ordinaire; le foie seiil e'tait a gauche j ses lobes 
e'taient distincts a la vue, mais adhdrens entre eux par une 
contiguite' parfaite : le reste desvisceres e'tait situd dans I’ordre 
naturel. 

Lancisi assure avoir vu une familic ou le battement ducoeur 
e'tait a la region droite de la poitrine. Deux cojps appartc- 
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nans a des membres dc cette famiile, ont e'te disse'ques , et 
I’on obsei-va que le ventricule et I’oreille droite e'taient fort 
dilate's. Vicq d’Azir pensait que les battemens du coeur au- 
raient pu se faire sentir a droite , sans qu’il y eut de dilatation 
et par le seul effet des contractions nerveuses. 

Telasius certifie n’avoir trouve dans le corps d’un soldat 
remain nul vestige du coeur. Ceciserait un cas singulierement 
rare, s’il e'tait permis d’y ajouter foi. 

Si nous jetons un coup-d’oeil sur les animaux qui alaitent 
leurs petits , nous observerons que la nature destine les fe- 
melles multimammes a en procre'er plusieursj elle a mul- 
tiplie' les mamelles des meres afin qu’elles puissent nourrir 
tous leurs petits a la fois. Ainsi les femelles du chien, du 
chat, du cochon, du rat, sont multimammes. Les animaux 
qui n’ont que deux mamelles , comme la femme, la jument, 
la vache, la brebis, n’ont ordinairement qu’un ou deux 
petits. Cependant on remarque quelquefois que la nature , 
par une sorte de caprice ou de bizarrerie, repd multi¬ 
mammes les femelles de ces demieres especes d’animaux. 
Mais elle ne ddroge pas pour cela aux lois qu’elle a e'tablies 
dans le mode de la reproduction de leur espece : ainsi les 
femmes multimammes ne sont pas destine'es , en raison de 
cette singularite' dans leur organisation, a proerder plus 
d’enfans que celles qui n’ont que deux mamelles. Nous allons 
exposer ici I’histoire de plusieurs femmes multimammes. 
L’excellent me'moire qu’apublie', surce sujet, le savant pro- 
fesseur Percy, est la source ou nous avons puise' les faits les 
plus curieux. 

■ Julia, mere d’Alexandre Sdvere, fut surnommde Priamea, 
a cause qu’elle avaitplus dc deux mamelles. 

■ Madame Witres, de Treves, fort belle femme et mere de 
tres-beaux enfans, avait trois mamelles : deux e'taient bien 
conforme'es et bien place'es j la troisieme , semblable a celle 
d’un homme , dtait situe'e au-dessous et au milieu des deux 
autres. M. Percy a vu cette dame, et il a ve'rifid le fait que 
nous citons. Thomas Bartholin (4'- centime) dit avoir 
observe', chez une femme danoise , trois mamelles , dont 
deux conforme'es comme celles des femmes, et une troisieme 
formant le triangle. Celle-ci, vu son petit volume et la forme 
de sa papille, ressemblait a la mamelle d’un homme gras et 
robuste. 

Georges Annajus rapporte 1’observation d’une femme qui 
avait trois mamelles d’une tres-belle forme , et qui, toutes 
trois, donnaient du lait; elles e'taient place'es sur la memo 
ligne; I’une e'tait a droite , et les deux autres ocenpaient Ic 
cote gauche. 
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Jean Borel (i''. centur. observ. 45), rapporte qu’une 
femme avail trois mamelles •, deux occupaient leur place or¬ 
dinaire 5 la troisieme dtait situee sous celle du cote gauche 
elle donnait du lait, mais moins que les deux premieres. 

Hollier a vu une femme qui, a I’un des seins , avail deux 
mamelons bien distincts : ils donnaient du lait avec la meme 
facilite' el la meme abondance que le mamelon du sein op¬ 
pose'; ( Consult, et observ., lib. ij.) 

Joan. Faber Lynceus, {in Nardi comment.), rapporte qu’il 
existait, de son temps, une femme romaine a qui la natui-e 
avail donne' quatre mamelles , fort jolies et range'es les unes 
au-dessus des autres, et sur deux lignes re'gulieres. Toutes 
quatre donnaient du lait abondamment. 

M. Gardner a connu au Cap-Francais , en Pan 11 , une 
femme , ne'e d’un blanc et d’une ne'gresse , laquelle e'tait 
pourvue de quatre mamelles; deux e'taient place'es dans le 
lieu d’e'lection et bien conforme'es ; les deux autres e'taient 
situe'es pres de I’aisselle, a un pouce au-dessous et en avant; 
elles avaient sept a huit lignes a e'le'vation , et environ qua.tre 
pouces de circonfe'rence ; le petit mamelon qui les terminait 
e'tait proportionne' a leur volume. Cette femme devint mere 
a quatorze ans; elle eut du lait aux quatre mamelles en raison 
de la capacite' de chacune. 

MM. Frangois et Brandin , chirurgiens militaires , ont vu 
chacun un cas de quatre mamelles, I’un chez un lieutenant 
d’artillerie, tue' a Page de vingt-deux ans ; Pautre, chez un 
jeune chirurgien. 

Tout le monde a lu, dans le Dictionnaire philosophiquede 
Voltaire, Phistoire de cette femme qui avail quatre mamelles, 
et portait au croupion une excroissance revetue de polls clie- 
velus, au point qu’elle ressemblait a une queue de vache. M. 
Percy pense que cette excroissance e'tait due au prolongement 
du coccix, comme on en voit des exemples parmi les peuplades 
sauvages de Borneo. 

Voici une observation d’une femme qui portait cinq ma¬ 
melles. C’est M. Percy qui la rapporte en ces termes : « En 
Pan 8, parmi les innombrables prisonniers que fit Parme'e du 
Bbin a Cremsmunster , en Autriche, se trouva une femme 
valaque, vivandiere suivant Parmde , avec ses deux enfans, 
de Pun desquels elle e'tait accouche'e il y avail vingt jours. 
Cette infortunde dtait exce'de'e de fatigues, morfondue et 
tres-souffrante. Nous e'tions alors a la fin de janvier, il gelait 
fort, et la campagne e'tait couverte de trois pieds de neige. 
Ayant dte' avert! par quelques-uns de nos gens qui Pavaient 
garde'e a leur bivouac par commise'ration, qu’elle avail le be- 
soin le plus grand et le plus pressant de mon secours, je la 
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11s conduire dans I’etaHe d’une ferme voisine : elle mouiut 
le lendemain. C’est alors qu’on de'couvrit qu’elle avait cinq 
mamelles , dont quatre tres-saillantes, pleines de lait, ran- 
ge'es sur deux lignes , un peu moins brunes que le reste du 
corps , et ayant chacune un bout tres-gros , fort alongd , et 
entoure'd’uncercleextremement noir. La cinquieme n’dtaitpas 
plus grosse que celle d’une filie impubere j elle e'tait plac^e 
au-dessous et au milieu de la range'e infe'rieure, cinq pouces 
plus haut que I’ombilic. » Le cadavre fut injectd assez im- 
parfaitement, attendu le de'faut d’ustensiles et d’ingre'diens 
convenables j cepcndant, M. Percy put recueillir les obser¬ 
vations suivantes sur I’e'tat du systeme circulatoire des ma¬ 
melles. Du cotd gauclie , I’artere torachique supe'rieure ou 
mammaire externe, avait a sa sortie de I’axillaire un troncbien 
plus considerable qu’il ne Test ordinairement. Apres avoir 
distribue' d’innombrables rameaux aux te'gumens et aux mus¬ 
cles de la partie anterieure de la poitrine , elle se partageait 
en deux branches, d’un calibre e'gal, dont une descendait 
quelques pouces plus bas que la mamelle supe'rieure, et re- 
venait tout-a-coup sur elle-meme pour se plonger et se perdre 
dans cet organe} tandis que 1’autre se subdivisait en une infi¬ 
nite' d’arte'rioles qui couvraient, en forme de re'seau, la rneme 
mamelle; ou se prolongeaient jusqu’ala mamelle infe'rieure, 
tant par-dessous, ou il en pdne'trait dans le corps glanduleux, 
que par-dessus, ou ils accompagnaient de grosses veines qui 
semblaient etre variqueuses. 

Presqu’immddiatement apres sa naissance de la sous-cla- 
vike, derriere la partie moyenne de la clavicule, I’artere 
mammaire interne , toujours du cote' gauche., se divisait, 
centre sa coutume , en deux grosses branches, que notre 
savant anatomiste suivit dans leur trajet tortueux , tantot le 
long des cartilages des cotes, et tantot derriere le sternum. 
Lune d’elles s’e'puisait peu a peu en rameaux qui traversaient 
les muscles intercostaux en diffdrens endroits , pour se dis- 
tribuer aux deux mamelles gauches; I’autre, malgre' les ra¬ 
meaux nombreux qu’elle fournissait de son cote , fut visible 
jusqu’a la partie sujje'rieure du muscle droit, ou probable- 
raent elle donnait quelque filet a la cinquieme mamelle, avant 
de s’anastomoser avec I’e'pigastrique. Du meme cote', I’on 
ddcouvrait, des son origine, labranche que I’artere brachiale 
envoye presque toujours aux mamelles; elle marchait, seule, 
vers I’aisselle, ou en passant elle laissait aux glandeS quelques 
artdrioles; puis ayant fait quelques progres , sans en avoir 
foumi une seule, elle se divisait en quatre rameaux, dont 
trois presque aussi conside'rables que la branche principale , 
se dirigeaient vers les deux mamelles d’cn haut et d’en bas , 
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s’enfoncaient dans leur parencliyme , et s’y terminaient en 
ramuscules qui echappaient aussitot a la vue. Le quatrieme 
de ces rameaus se glissait entre les muscles et allait se perdre 
a la peau. 

L’injection n’ayant pas re'ussi du cotd droit, M. Percy 
n’a pu suivre exactement le cours arte'riel ; cependant, il I’a 
assez observe' pour s’apercevmir qu’il remplissait, de cecbte', 
les memes fonctions nutritives a I’dgard des mamelles que du 
cote' gauche. 

M. Ansiaux , chirurgien a Lie'ge , a obsen^e' chez un cons¬ 
ent de I’an i5, que la mamelle gauche est aussi de'veloppe'e 
que chez une femme j le mamelon est tres-bien forme'j il est 
entourd d’une belle are'ole. Cette mamelle atoujours dte' plus 
grosse que I’autre 5 mais’ depuis la puberte', elle a acquis le 
volume qui la distingue aujourd’hui. Les organes gdnitaux 
sent bien conformds. 

Une paysanne avait deux mamelles place'es • aux parties 
ou'clles sont ordinairement situdes j mais elle eu stvait deux 
autres Sur le dos , qui contenaient du lait lorsque cette femme 
nourrissait. (Bibliotheejue me'dicale de Planque). 

A I’ouverture du corps d’un officier, on remarqua que 
I’estomac tout entier, et une partie de I’intestin colon, dtaient 
placds dans la cavite gmehe de la poitrine, ou ils avaient 
pe'ne'tre' en percant Ic diaphragi le. La moitie' de la rate dtait 
aussi dans la poitrine. Les endroits oil le diaphragme e'tait 
perce' et laissait passer ces visceres, e'taientdes anneauxear- 
tilagineux, fort adhe'rens aux parlies auxquelles ils donnaient 
passage j ee qui autorise a croire que toute cette organisation 
etait due a une erreur de la nature. Le colon ayant perce' le 
diaphragme a sapartie gauche, couvrait leventricule , percait 
de nouveau le diaphragme a sa partie^moyenne , et rentrait 
dans I’abdomen, ou il reprenait sa route ordinaire. Les pou- 
mons comprime's par de pareils Voisins , e'taient minces et 
lle'tris. Le cote' droit de la poitrine e'tait rempli de se'rosite'j 
le coeur e'tait tres-gros. (Hist. acad. 1729.) 

Un adulte, mort dTiydropisie, fiit ouvert: le foie et la rate 
manquaient eritierement 5 la veine-porte se rendait imme'dia- 
temeut a la veine-cave. Nous n’avons rien lu d’analogue a ce 
cas, et il nous faut I’autorite' du nom de Lieuthaud pour ne 
pas rejeter ce fait parrhi ceux qui nous ont paru suspects. 

Vauderviel a vu chez un homme de quarante ans, mort 
d’une fievre lente avec crachemeut de sang, la rate ronde, et 
qui n’e'tait pas plus large que la paume de la main j eUe dtait • 
situee sous Tombilic. 

Un homme affecte' d’hydropisie, et qui fut pendu, avait, 
assure Blanchard (Collect, me'd. phis.), la rate place'e au mi- 
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lieu du ventre, surle sternum •, elle s’e'tendait jiisqu’a I’iscHon, 
etoccupaitpresque toutelalongueur de I’abdomen. Ce viscere 
pesait trois livres et demie. 

Le meme auteur parle d’une fille de sept ans, chez laquelle 
la rate remplissait tout le cote' gauche de I’abdomen, entre 
le diaphragme et I’aine. Elle cornprimait Festomac et les in- 
testins, ils se gangrenerent et I’enfant mourut. Cinq freres 
et soeurs de cet individu e'taient morts au meme age j par 
suite d’une pareille organisation. 

Blasius dit qu’une femme de quarante-huit ans , maigre , 
sujette a la constipation et a des lassitudes dans les membres, 
portait une rate pesant quatre livres et tapissant i’abdomen, 
oh elle couvrait les intestins. 

Littre a consigne' dans les Me'moires de I’Acade'mie des 
sciences de lyoq, I’observation d’un foetus ou le emeum et 
le colon manquaient. L’ildon formait un cul-de-sac ebarnu, 
de la grandeur d’un ceuf. De la partie infe'rieure de cet intestin 
sortait un petit conduit, longde trois lignes , qui s’ouvrait Ear un trou petit et rond, au-dessus de la sympbise du pubis, 

e me'conium sortait par ce ttou. 
Une fille de quatorze ans, bien constitute et d’une tres- 

jolie figure, n’avait ni parties gtnitales ni anus, et n’en pre'- 
sentait aucuns vestiges j les lieux d’tlection e'taient exactement 
recouverts par la peau. Cette jeune personne mangeait avec 
appe'tit, dormaitbien, etjouissait d’une excellente sante'j mais 
tons les trois jours elle ressentait a I’ombilic une douleur 
profonde, une irritation gradative, a la suite de laquelle elle 
vomissait les matieres stercorales. Des lors les douleurs ces- 
saient. La bouche ttait soigneusement lavte et parfumte avec 
des substances aromatiques , et I’odeur de'sagre'able des exert- 
mens disparaissait. Les urines s’e'vacuaient par les mamelles. 
II cut e'tt a soubaiter qu’on eut pu observer cette fille a I’e'po- 
que de I’invasion menstruelle, pour apprendre quelle issue la 
natiu-e aurait pu offrir au sang , ou quels accidens aurait pro- 
duit son accumulation dans I’ute'rus. Ce cas se trouve rap- 
portt dans I’ancien Journal de Me'decine, tome 

II y a plusieurs anne'es que je fus appele' pour donner mes 
conseils a trois tleves en cbirurgie , qm depuis cinq jours es- 
sayaient vainement d’accoueber une femme. Cette malbeu- 
reuse, bien consitue'e et agte de vingt-deux ans, e'prouvait 
d’horribles angoisses, sur un alFreux grabat. Ayant appris d’elle 
qu’elle ttait fort constipe'e ct n’avait point eu de garde-robe 
depuis buit jours, je prescrivis un lavement. L’un des e'leves , 
charge' de cette ope'ration, s’e'vertuaitmutilementpourJ,rouver 
I’ouverture de I’anus. J’allai a son secours, et je reconnus que 
I’anus e'tait imperfore' : nul vestige ne I’indiquait. Une ligne 
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semblable au raphe, partait du coccix et se terminait a la vuR'e. 
J’introduisis le doigt dans le vagin , ou je trouvai I’intestin 
rectum flottant et comprimant la matrice, attendu qu’il e'tait 
reiripli d’excre'mcns. Son ouverture e'tait aussi large que son 
diametre , c’est-a-dire, qu’il n’avait pas de sphincter. La 
canulle y fut introduite , et le lavement p^ne'tra dans I’in- 
testin , d’ou il sortit sur-le-champ une prodigieuse quantity 
de nojaux de cerises aglome're's avec des matieres fe'cales. 
Apres cette e'vacuation , je terminai I’accouchement. Cette 
fille, honteuse de I’imperfection dont la nature I’avait afflige'e, 
la tenait secrette et n’osait, de crainte de se trahir, indiquer 
I’endroit ou il fallait introduire les lavemens, dont elle avait 
si grand besoin. 

Ce cas est analogue a celui que cite Mercurialis, {De morb. 
puer. 1. I.)La fille d’un Hdbreu, appele' Teutonicus, dit Mer¬ 
curialis , e'tait sans anus et rendait les excr^mens par la vulve. 
Cependant cette fille vecut un siecle. 

Sandon raconte qu’un enfant vint au monde ayant I’anus 
imperfore'; on lui fit I’ope'ration, mais il n’dvacua point ses 
excremens et mourut le quatrieme jour de sa naissance. A 
I’ouverture du cadavre, on reconnut que le rectum , au lien 
de suivre son trajet ordinaire, e'tait uni a la vessie par un petit 
conduit de la longueur d’environ un pouce. On pouvait faire 
circuler de Pair de la vessie au rectum, et re'ciproquement; 
mais I’ouverture e'tait trop Stroke poiu" permettre aux excre¬ 
mens de passer. 

Zacutus Lusitanus (Prax. med. admird), fait mention d’un 
enfant dont I’anus e'tait ferme' par une membrane j il rendait 
ses matieres fe'cales par le canal de I’uretre. Mais au bout de 
trois mois la voie naturelle ayant e'te' re'tablie , au moyen 
de la perforation de I’anus , les excre'mens prirent leur conn 
par cet orifice , et I’enfant ve'cut. La petite ouverture qni 
devait infailliblement exister a la vessie, s’oblite'ra sans doute 
lorsque les matieres fe'cales eurent trouve' un passage pins 
large, et dans une direction pei-pendiculaire favorable a leur 
entrainement. 

Morgagni rapporte qu’une fille de Bologne ne rendait point 
ses excre'mens par I’anus, mais par la voie urinaire ; les ma¬ 
tieres sortaient de'laye'es dans I’urine, ce qui porte a croire 
que le rectum avait son ouverture dans la vessie. Chez le sujct 
que nous avons observe', et dont nous rapportons plus haut 
I’observation , de meme que dans le cas cite' par Mercurialis, 
le rectum n’avait rien de commun avec la vessie. 

Une fille de trois ans n’avait pas d’anus et rendait ses excre'¬ 
mens par I’uretre , ce qui ne nuisait point a sa santd; elle 
avait meme un embonpoint remarquable. Elle mourut sans 



CAS 157 

qu’on put assigner une cause a cet eVenement. L’autopsie 
cadav^rique fit de'couvrir que le rectum, courb^ sous la vessie, 
aboutissait al’extremite de I’uretre, qui dtait plus grand qu’il 
ne Test ordinairement. Une feve de marais , arretde au pas¬ 
sage du rectum dans I’uretre, de'termina les accidens qui 
produisirent la mort. {Hist, acad.) 

Poultier de la Salle a vu un enfant male, kge de trois 
ans et demi, qui n’avait pas d’anus j I’enfant rendait ses 
matieres fe'cales par la verge^ elles dtaient ordinairement 
liqnides ; lorsqu’elles avaient un peu de consistance, I’enfant 
ressentait des douleurs coliquatives tres-vives. 

II naquit a Toulouse, en 1726 , selon ce qui est rapportd 
dans le Mercure de France de la meme anne'e, un enfant de'- 
pourvu d’anus, et n’ayant ni fesses, ni meme ime ligne qui 
en marquat la separation. On lui forma des fesses au rnoyen 
d’une incision, et on pratiqua un anus pjar le meme moyen. 
Ces procdde's hardis furent couronnds par un entier succes. 

Chez un enfant nouveau-ne', I’ouverture extdrieure de 
I’anus e'tait Lien conforme'e, mais le mdconium ne s’dvacuait 
point. J. L. Petit porta un stylet dans le rectum , il n’y put 
pe'ne'trer au-dela d’un pouce j le ce'lebre chinirgien reconnut 
que I’obstacle dtadt formd par une membrane mince qu’il 
perfora avec un phaiyngotome, et I’enfant fut gudri. Une ob¬ 
servation a peu pres semblable est rapportde par Courtial •, il 
fut api^ele' pour un enfant qui rendait ses escre'mens par la 
Louche, bien que son anus fut ouvert; le stylet ne pe'ne'trant 
qu’a un travers de doigt dans le rectum, ou il dtait arretd 
par une membrane fort dure, Courtial introduisit un bistouri 
dans I’intestin, parvint a ddtruire I’obstacle , et le corn’s des 
selles prit la voie naturelle. 

Fabrice d’Aquapendente {Oper. chir.), dit avoir vu un 
enfant dont I’imperforation de I’anus dtant due a une mem¬ 
brane tendue sur son orifice, il enleva cette membrane avec le 
scalpel, et la voie naturelle se rdtablit. Ce moyen vaut mieux 
que celui de Paul d’Egine , qui conseille en pared cas de dd- 
chirer la membrane avec le doigt. 

Une tache livide au lieu ou devait etre I’anus, indiquait 
seule' cet orifice que recouvrait une membrane fort dure. 
Fabrice de Hilden pratiqua avec succes la perforation, le 
4' jour. ( Observ. chir. cent, i.) 

Robnhius raconte qu’une fille de quatre mois avait I’anus 
si dtroit, que la mere e'tait oblige'e d’en dvaciier les matieres 
au moyen de son doigt j insensiblement cette parlie se rdtrdcit 
a un tel point, qn’elle' ne laissait plus passer aucun'e matiere ^ 
le ventre se tumdfia; il survint des anxidtds, de vives douleurs 
de coliques, de la fievre; il fallut fendre I’anus avec un 
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bistouri: on le dilata ensuite en y introduisant un instrament 
convenable; les excrdmens s’evacuerent, et leur sortie fit 
cesser tons les accidens. 

L’anus d’un enfant dtait imperfore', avec cette particularite' 
que les parois de I’intestin e'taient colle's I’un a I’autre, parune 
substance musculaire. J. L. Hager y introduisit une lancette, 
et reconnut que I’obstacle dtait dans le rectum, a la distance 
de la seconde phalange du pouce ; I’ope'rateur prolongea son 
incision, et donna un libre passage aux matieres fe'cales. 

Nous avons eu occasion d^ voir I’enfant d’un juif, qui e'tait 
nd depuis sept jours, etn’avaitpas encore rendu le me'coniuraj 
cet enfant e'tait brulant, et poussait des cris plaintifs et con- 
tinuels •, le ventre e'tait tendu, dur et douloureux. Nous re- 
connumes a la nature de ses vomissemens , devenus trcs-frd- 
quens , qu’il e'vacuait ses excre'mens par la bouche. Nous ne 
trouvamesnulle traced’anus. Cependantune incision profonde 
de plus d’un pouce, fit sortir quelques excre'mens inele's de 
me'conium. L’enfant expira peud’heuresapres cette ope'rationi 
Nous reconnumes que le rectum manquait, et que le colon se 
terminait aupreS de I’ps sacrum, ne communiquant ni avec la 
vessie, ni avec-l’uretrc. L’ope'ration .faite deux ou trois jouK. 
plus tot, eut infailliblement sauve' I’enfant, dont nous trou¬ 
vames les intestins gangrene's. 

M. J. B. Desgranges, mddecin de Lyon, a fait I’ouverture, a 
Morges, d’un enfant rnort le septieme j our de sa naissance, faute 
d’avoir pu rendre les excre'mens; reStoinac dtait vide; ce vis- 
cere , ainsi que le duode'num, e'taient de la grandeur ordinaire. 
Le je'junum, a un pouce de sa naissance, n’e'tait pas plus gros 
que chez les autres sujetsj mais il allait ensuite en auguifentant 
de plus en plus de volume, ainsi que I’ildon. La grosseurde 
ces deux intestins surpassait celle qu’ils ont chez I’adulte; ils 
dtaient boursoulHe's , brunatres , amincis, prets a se rompre, 
et remplis de rndconium. A I’endroit ou I’ile'on devait s’abour 
cher avec le coecum, le premier de ces intestins e'tait entiere- 
ment ferme' : il s’attachait au coecum par un tissu cellulaire 
peu serre'j ce dernier n’dtait-en quelque sprte qu’un gros 
poeud chamu dont la cavitd ne pouyait recevoir que I’extre'mitd 
d’une sonde canhele'e. Le colon resserrd sur lui-meme, e'tait 
dtroit, et du volume d’un ver lombric ou strongle. Il en e'tait 
de meme du rectum. 

Lieutaud cite I’observation d’un sujet privd de la vessie 
ufinaire. Les ureteres e'taient larges comme de petits intestins, 
et se terminaient au-dessous du bassin, dans I’orifice du canal 
del’uretre. Le sujet dtait dans I’obligation d’uriner fre'quem- 
naent. Il mourut a trente-cinq ans, d’unp maladie e'trangere 
a cette particularite' de son organisation. 
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Un homrnemort a soixante-quinze ans, portait deux vessies 
urinaires, place'es I’une sur I’autre, et cliaque vessie avail une 
branche d’uretere. {Jourti. de Trdvoux, 1702.) 

On lit dans le troisieme volume des Me'm. de I’acad. de 
Chirurgie, qu’un homme age' de trente-deux ans, rendait 
ses urines par le nombril; elles sortaient par un jet, comma 
s’d eut existe' un sphincter. 

Littre a vu un homme de dix-buit ans, chez lequel I’ou- 
raque e'tait ouvert. 

li est ne' il y a quelques anndes, a New-York, dans les 
Etats-Unis, une fille dont les lureteres, au lieu de se trouver 
dans la vessie, s’ouvrent exte'tieurement un peu au-dessus du 
pubis. Le montdeVdnus parait manquer, il est remplacd par 
une carnosite' rougeatrej c’est dans cette carnosite' qu’on re- 
marque les ureteres : I’urine en ddcoule continuellement 
ellesort par jetlorsque I’enfant crie ou fait quelques efforts : 
on pre'sume que la vessie manque. Les parties ge'nitales par- 
ticipent un peu a cette singulierc conformation : I’ombilic est 
situe' beaucoup plus bas, ^t I’anus plus ante'rieurement que 
dans I’e'tat naturel. Les autres parties de cet enfant sont bien 
conforme'es , et sa santd est bonne. {Medic, and. phisic. , 
jaw., i8o5). 

Les annales de la science mddicale ne nous offrent qu’un 
seul example d’une femme prive'e de matrice. Le cas de cette ' 
singuliere observation est rapporte' par Lieutaud. Il n’y 
avail chez le sujet nuls vestiges, aucuns annexes de la matrice; 
levagin e'tait le seul qui existat^ il seteiTninaitsupdrieurement 
en cul-de-sac : cette disposition faisait que la femme ne pou- 
yait remplir le devoir du mariage sans e'prouver une douleur 
qui lui rendait le commerce de son mari insupportable. 

Le professeur Lobstein, de Strasbourg, a disse'qud une 
femme qui avail deux jpaatrices. Beaucoup de phj^siologistes 
pepsent que c’ept dans ce cas seiilement que la superfe'tation 
pent avoir lieu, ou plutot que c’est la double conception a 
des dpoques non cpincidentes, chez des femmes qui ont deux 
matrices, qui a donne' lieu a la supposition de la superfe'tation. 

M. le professeur Dupuytren a rencontre', dans des recher- 
chcs anatomiques, unc femme de trente-huit ans, qui pre'- 
jentait le phdnomene d’une matrice bilobe'e. Le museau de 
tanche , au lieu d’etre divise' en deux levres, et fendu trans- 
versalement, e'tait forme' de quatre tubercules sensibles au 
toucher, et se'pare's par deux fentes , Tune transversale, 
et I’autre perpendiculaire a celui-ci. Le doigt insinue' dans 
leur intervalle les e'cartait facilernent, mais il rencontrait 
bientot, sur Ip. ligne me'diane , un obstacle qui le forcait a 
se porter sur les cote's, pit il trouvait une onverture a dt’oite 
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comme a gaucke. Le col de la matrice, simple infe'rieure- 
mcnt, se se'parait supe'rieurement en deux parties diver- 
gentes ; deux corps arrondis, et du volume d’une matrice 
ordinaire, surmoutaient chacun de ces cols, et tenaient 
lieu d’une matrice bien conforme'e j a chacun d’eux e'tait lie' 
"un ovaire , une trompe, un ligament large, et un ligament 
rond seulement. Chacun d’eux recevait la moitie' des vaisseaux 
et des nerfs que recoit ordinairement la matrice. 

Une fille de quatre-vingts ans avait encore , a cet age, la 
membrane hymen presque circulaire, et perce'e seulement 
au milieu. Le sujet a ete vu et conserve' par feu M. Sue, 
professeur et membre de I’acade'mie de chirurgie. Ce cas est 
infinimentrare,puisquerhymen se de'truit de fort bonne heure 
par les introductions les plus innocentes, ainsi que par le 
passage des menstrues j et que souvent, d’ailleurs, cette 
membrane n’existe pas, ou disparait avec I’enfance, tant elle 
est mince et fragile. II est bien rare qu’elle soit aussi compile 
qu’elle I’e'tait chez la mere des Gracques, I’illustre Corne'lie, 
qui, au rapport de Pline le naturaliste, e'tait venue au monde, 
sa naturefermee par Vhfjnen. 

Une femme de dix-huit ans avait I’orifice du vagin fermd 
par une membrane si dure etsi e'paisse, que le membre viril de 
son mari ne pouvait franchir I’obstacle qu’elle lui opposait) il 
eut un paraphimosis, re'sultantde ses infructueusestentatives: 
cependant cette femme fut explorde, et reconnue grosse de 
cinq mois. La membrane fut incise'e , et quatre mois aprw 
la dame accoucha d’un enfant a terme. ( Guillemeau, des 
Accouchemens, liv. ij.) 

Cette observation nous en rappelle une qui nous est partl- 
culiere. Nous fumes appelds en consultation par un de nos 
confreres , pour sa femme qui, depuis trois jours, dtait dans 
le travail de I’enfantementj la tete se pre'sentait dans la pre¬ 
miere position ddtermine'e par Baudelocque, et n’e'tait arretde 
que par I’extreme e'troitesse.et laduretd de I’orifice de lavulve: 
malgre' la succession consecutive des vraies douleurs, et la 
pression ope're'e par la tete de I’enfant, cet orifice avait a 
peine un pouce de diametre j il ressemblait a un ourlet de 
couture. Nous nous de'terminames a I’agrandir au moyende 
deux incisions de quatre lignes chacune, I’une dirige'e vers le 
pubis, et I’autre sur le sacrum. La premiere douleur expulsive 
qui survint apres cette dilatation, fit sorlir I’enfant. Cette dame 
est accouchde plusieurs fois depuis, avec la plus grande faci- 
lite'. Son mari nous avoua qu’avant I’ope'ration que nous fimes,i! 
avait dprouvd la plus grande difficultd aremplirl’acte conjugal. 

Fabrice d’Aquapendente, eonsultd pour une fille de qua- 
torze ans, qui souffrait des douleurs au2, cuisses et aux lojnhwi 
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qu’on croyait dependre d’une affection sciatique , trouva une 
turaeur dure et douloureuse au touclier, situe'e du cotd droit 
de la matrice : cette tumeur augmentait de volume a I’e'poque 
oil la revolution menstruelle semblait devoir se faire. Fabrice 
de'comTit qu’une membrane qui fermait entierement I’orifice 
du vagin, s’opposait a cette e'vacuatiou : il incisa cette mem¬ 
brane dans la direction de la longueur de la vulve; le sang 
menstruel s’e'coula et la malade gue'rit. 

Borelli assure qu’un de ses amis ajant eu un commerce 
illicite avec une jeune fille, ne fit point I’intromission j il n’d- 
jacula qu’a I’extdrieur de la vulve. Cependant la jeune per- 
sonne devint grosse, malgre' I’existence d’une membrane sem- 
blable a celle de'crite par Fabrice. Il fallait bien pourtant qu’il 
y eut un passage quelconque pour que la liqueur se'minale 
p^ndtr^t dans la matrice ! 

Littre a connuune femme qui, pendant dix-neufansqu’elle 
fut marie'e, n’avait pas eu d’enfant, a cause d’un vice de con¬ 
formation des parties ge'nitales, qui ne fut reconnu qu’a sa 
mort, arrivde a cinquante ans. L’orifice interne de la matrice 
dtait bouchd par un prolongement de la membrane interne 
du vagin 5 cette membrane e'tait percde de deux petits trous 
d’un quart de ligne de diametre, et c’e'tait par la que passaient 
les menstrues, qui coulaient avec peine, et faisaient beau- 
coup souffrir cette femme, donta cette e'poqpie le ventre se 
gonflait. On remarquait que , pendant cette crise, la ma¬ 
lade crachait du sang et en mouchait, sans doute parce que 
le sang cherchait toutes les issues qui pouvaient supplier a 
celle que la nature avait rendue si imparfaite. Le col de la 
matrice dtait deux fois plus long que chez les autres sujets, 
et les parois de la matrice beaucoup plus minces. 

Antoine Maitre Jean a vu une femme maride a seize ans, 
dont le vagin dtait si e'troit, qu’a peine pouvait-on y introduire 
le tuyau d’une plume d’oie j il n’e'tait fernid par aucune mem¬ 
brane j les regies coulaient lentement, et transsudaient pour 
ainsi dire. Cette femme devint ^osse, et ce nouvel dtat di- 
lata insensiblement le vagin , qui s’elargit assez pour permettre 
la sortie de I’enfant. Une autre dame ayant une semblable con¬ 
formation , le vagin ne commenca a se dilater qu’au moment 
de I’invasion des douleurs de I’enfantement j encore fallut-il 
Ic secours des doigts. {Hist. Acad. 1748. ) 

Mauriceau fit I’ope'ration de la nymphotomie a une femme 
cbez laquelle Fallongement excessif des nymphes ddplaisait a 
a son mari, et I’incommodait elle-meme. 

On a vu, a Venise,'une fille publique dont le clitoris e'tait 
osseux : cette conformation extraordinaire s’opposait aux plai- 
sirs du co'it, on du moins les melait de douleurs vives de 
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la part del’liommej ceux qui s’exposaient avec cette fille, 
e'prouvaient des inflammations souvent tres-considerables au 
membre viril. 

Vallisnieri rapportel’observation d’une femme chez laquelle 
on trouva deux matrices j I’orifice de Tune communiquait avec 
le vagin, et I’autre s’ouvrait dans I’intestin rectum. II n’est 
pas douteux que si cette femme eut consenti a souffrir des 
approcbes ve'ne'riennes par I’anus, elle eut pu concevoir. Le 
fait rapporte' par Louis ne permet pas d’objections a cet e'gard. 
Une jeune fille, dit ce ce'lebre cbirurgien, avait les organes 
de la gdne'ration cachds par une imperforation qui ne laissait 
apercevoir aucune apparence de prelude et d’introduction. 
Cette femme fut re'glde par I’anus j son aniant, devenu tres- 
pressant, lui arracna I’avcu de I’outrage que lui avait fait la 
nature, en la privant de I’organe des plaisirs les plus doux : 
dans le ddlire de sa passion , il supplia son amante de con- 
sentir a ce qu’il s’unit a elle par la seule voie qui fut pra- 
ticable j quelle femme pent re'sister aux brulantes prieres de 
de I’amant adord ? elle souscrivit a tout, et bientot elle de- 
vint mere. L’accouchement a terme, d’un enfant bien con- 
formd, eut lieu par I’anus. Louis rapporte ce cas dans une 
these qui a pour titre : De partium extemanim generatiom 
inservientium in muUeribus naturali vitiosa et morbosa dis- 
positione, etc. Le Parlement rcndit un arret par lequel il 
de'fendait de soutenir cette these. Louis fiit interdit, persdcutd 
par la Sorbonne, a cause de cette question, qu’il adressait 
aux casuistes. In uxore, sic disposita, iitifas sit, vel non', 
judicent, theologi morales? Le grand pontife qui gouver- 
nait I’dglise, le meme qui avait prote'ge' Voltaire, et s’e'tait 
honore' en acceptant la de'dicace de son Mahomet, le 
Pape, plus philosophe que le Parlement et que la Sorbonne, 
donna I’absolution a Louis, dont la these fut imprime'e en 

■*754- 
Deux femmes, ditVicq d’Azir, n’avaientpas de vagin, ce- 

pendant leurs mans, ala suite de divers cssais souvent re'pdtds, 
.avaient tellement dilate le canal de I’uretre, qu’ils e'taient 
enfin parvenus a y introduire le pe'nis. Si ces faits sont vrais, 
ne doit-on pas penser que la nature, pour rdparer en quelque 
sorte son erreur, avait donne' a I’uretre une dimension plus 
grande qu’a I’ordinaire ? 

Nous avons connu un homme dont I’uretre s’ouvrait pres- 
qu’a la racine de la verge , et postdrieurement j le canal e'tait 
figurd sur le reste de la verge, par une espece de sillon, une 
dchancrure qui avait environ ime demi-ligne de profondeur, 
et autant de largeur j elle se propageait jusqu’a la naissance 
,du gland. Noiu ne doutons pas qu’il fut le pere des quatre 
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cnfans dont sa femme e'tait mere. Le sperme, e'jacule' avec 
c'nergie, suivait F^chancrure, ct se portait dans la matrice ; 
d’autant que le membre e'recteur e'tait assez court et d’une 
grosseur ordinaire. 

Un enfant ne' depuis trois jours n’avait pas urind, le bout 
de la verge dtait tume'fie', et gros comme un oeuf de poule ; 
la verge e'tait tendue et douloureuse. Nous reconnumes que 
le pre'puce e'tait imperfore'. Nous excisames avec des ciseaux 
le bout du pre'piice, et les urines coulerent. Le gland e'tait 
environnd d’une croute se'dimenteuse assez dpaisse , qui fut 
amolie par des ablutions e'mollientes anuudes avec du via 
rouge. 

L’hermapbrodisme est certainement le cas le plus rare yii 
puisse entrer dans la sdrie de ceux que prdsente I’organisation 
bumaine. Rdunir les deux sexes a la fois, avoir tous les attri- 
buts de I’homme et tous ceux de la femme, non-seulement 
dans ses parties sexuelles, mais encore dans tout le' reste de 
I’organisation: n’etre qu’un et former deux etres tres-distincts, 
est la chose la plus rare que I’esprit puisse concevoir. Beau- 
coup de savans ont nid la rdalitd de rhermaphrodisme, tandis 
^e d’autres, exagdrant les faits qu’ils avaient observes, ont 
e'tabli comme une ve'ritd incontestable qu’il est des individus 
doudsdecette singuliere conformation. Sans doute il en exists 
dont les parties gdnitales semblent, au premier aspect, appar- 
tenir aux deux sexes j qui , avec les ti-aits de la femme , ont 
le visage garni de barbe, comme I’homme, en rneme temps 
qu’ils ont des mamelles semblables a celles de la femme. 
Mais un examen dclaird fait bientot reconnaitre au naturaliste 
que lepre'tendu hermaphrodite n’appartient re'ellement qu’a un 
sexej et c’est ordinairement celui de la femme qui triomphe tou- 
jours) dumoins telle est I’opinion qui rdsulte de mes lectures, 
et de mon observation personnelle. Chez les hermaphrodites 
qui rdunissent le plus completement les deux organisations 
de I’homme et de la femme, on observe que la premiere est 
coDstamment plus imparfaite ou moins de'veloppe'e que chez 
I’homme bien conformd j souvent elle n’est qu’une espece de 
simulacre, une profusion, un jeu bizarre de la nature. Nous 
pensons done qu’il faut.rele'guer parmi les fables, ces histoires 
oil Ton raconte que les hermaphrodites jouissent e'galement 
des deux sexes, et en remplissent indiffdremment les fonc- 
tions. De pareilles fictions sent du domaine de la podsie, et 
nous aimons a croire que ConcuUx existait vdritablement, 
lorsque nous lisons le poeme inimitable ou Voltaire s’est 
montrd I’e'gal de I’Ariosfe. Le cas d’hermaphrodisme que je 
vais rapporter est peut-etre le plus dtonnant qui ait ete ob- 
servd par les me'decins; et dans la supposition qu’il n’y ait 
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rien d’exag^r^ dans la description du sujet, il sera encore 
aise' de reconnaitre qu’il n’avait de rhomme <jue des organes 
fallacieux, et que c’esl bien une femme que la nature avait 
cre'e'e. An mois d’avril 1807, le docteur Handy a observe a Lis- 
bonne un individu qui r^unissait, an plus haut de'gre' de per¬ 
fection , les parties sexuelles de I’homme et de la femme. Get 
individu avait vingt-huit ans , il e'tait d’une taille svelte pses 
traits e'taient males et son teint brun. Il avait un peu de 
barbe qu’il e'tait obligd d’e'courter avec des ciseaux. Le laiynx 
dtait semblable a celui d’une femme. Le pubis, les testiculeSj 
le scrotum e'taient situds comme ils le sont ordinairement, ils 
avaient la forme et presque le volume qu’ils pre'sentent ehez 
rhomme adulte. Le prepuce recouvrait le gland en entier et 
pouvait en etre e'loigne' de maniere a presenter a nu une por¬ 
tion de cette partie, dont la totalite' pouvait etre sentie tres- 
distinctement. La sonde pe'ne'trait jusqu’au tiers de I’uretre, elle 
e'prouvait a cette hautem- une re'sistance que des efforts con- 
venables, pour ne pas blesser le sujet, ne pouvaient vaincre. 
Les organes du sexe fe'minin e'taient absolument semblables a 
ceux d’une femme bien conforme'e, a I’exception des grandes 
levres, plusrapproche'es del’uretre etplus petites.Le poll qui 
les revet e'tait peu abondant. Les cuisses dtaient moins grosses 
que chez le commun des femmes. Les os des lies de ce sujet 
e'taient tres-petits et moins e'carte's que chez les femmes. La 
voix , les manieres et tout ce qui dans I’habitude sert a carac- 
te'riser le sexe fe'minin assignait ce sexe a I’individu en ques¬ 
tion. Cet hermaphrodite avait ses regies tous les mois ; elle 
a dtd deux fois enceinte, mais elle aavorte' autroisiememois, 
et au cinquieme. Durant le coit, le pe'nis entrait en e'rectiou: 
X-es parties qui appartiennent au sexe masculin e'taient le sie'ge 
d’lme sensation agre'ableetvive qui e'tait plusparticulierement 
marque'e au gland. Cet etre extraordinaire n’a jamais cher- 
che' a s’unir avec une femme quoiqu’il fut ardent au plaisir de 
I’amour. {Journal de Me'decine, tome xvii.) 

En lisaut cette observation, Ton voit que cet individu, le plus 
parfait de tous les he'marphrodites, puisqu’il av'ait des testi- 
cules et une verge, n’e'tait qu’une femme j il a engendrd comme 
font les femelles ^ il s’accouple de m^me. Il a une verge, mais 
le canal de I’uretre est imparfait, ce membre ne sert a remplir 
aucune fonction j il a un peu de barbe, mais ne voit-on pas une 
foule de femmes que la nature afllige de cette marque de'sa- 
gre'able de la virilite' ? Ses moeurs sont celles de la femme j 
il en a toutes les parties sexuelles , la voix , la structure •, il est 
assujetti, comme elles, aux re'volutions menstruelles. Il n’a 
aucuns des gouts de I’homme. Si, chez lui, le pe'nis entre en 
e'rection pendant I’acte ve'ne'rien, cela tient a un extreme de'- 
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veloppement de la sensibilite dans les parties dela gdne'ration - 
et le pe'nis de cet hermaphrodite parlage la proprie'te' de se 
roidir, avec le clitoris d’une grande quantite' de femmes, ar- 
dentes aux plaisirs ve'ne'riens. 

Dans le courant de Tan 7, les peuples de la Belgi^e se sou- 
leverent centre le gouvernement directorial j les pretres soup- 
gonne's d’etre les instigateurs de I’insurrection furent recher¬ 
che's et poursuiris. Un individu habille' des vetemens d’une 
femme , mais ayant I’an' d’un bomme, fut arretd et conduit 
a Bruxelles , ou j’habitais. II e'taitporteur d’un paquet conte- 
nant I’habillement complet d’un religieux, et fut emprisonnd 
comme susjrect, d’etre un moinej il aflirma qu’il e'tait du 
sexefe'minin , et de'clara se nommer Marie Walkiers, et etre 
marcliande fripiere : le de'partement me chargea de ve'rifier 
sonsexe et de lui pre'senter un rapport a ce sujet. En voici la 
substance : Marie Walkiers e'tait age'e devingt-huit ans, elle 
avait cinq pieds trois pouces de hauteur, son visage e'tait con¬ 
vert de barbe , coname celui d’un homme tres-velu, elle e'tait 
oblige'e de se raser , elle avait la poitrine large et les bras vi- 
goureuxj ses mamelles gamies de poils ressemblaient a celles 
d’un homme. La poitrine , la re'gion ombilicale et le pubis 
e'taienttres-velus. Les os du bassin e'taient conforme's comme 
chez la femme. Elle avait aux parties ge'nitales une vulve dans 
la dimension de celles des femmesj des grandes levres, une verge 
et au-dessous un scrotum de'pourvu des testicules. La verge 
e’tait imperfore'e j elle e'tait termine'e par le gland, mais le pre'- 
puce manquait. II n’y avait point de Vagin. A la racine de la 
verge ou du corps qui la simulait, et a un travers de doigt de 
i’anus, il existait un trou dont I’orifice e'tait de forme ovoide et 
pcuvaitpermettrel’intromission d’une grosse plume de cjgne: 
c’e'tait par ce trou que s’e'coulait les urines. Les parties ge'ni¬ 
tales e'taient environne'es d’une grande quantite' de poils. Les 
cuisses, les genoux, les jambes et les piedsparaissaient appar- 
teiiir a une femme. La voix dtait voile'e, mais grele comme 
celle d’une femme. Je n’he'sitai pas a prononcer que Marie 
Walkiers n’e'tait pas un homme, mais je demandai au de'par- 
tement la permission de la garder encore quelque temps 
pour la bien observer ; je lui prodiguai to us les soins , 
toutes les consolations qui pouvaientadoucirsacaptivite'. Wal- 
kiers m’apprit qu’elle n’avait jamais d’drection ni de de'sirs 
pour son sexe) les recherches du notre flattaient son orgueil 
sans exciter ses sens. Peu de jours apres, cette fille e'prouva de 
vives douleurs aux lombes 5 elles cesserent au bout de vingt- , 
quatreheures, par I’e'vacuation des menstrues qui coulerent avec 
abondance, pendant quatre jours. Je provoquai son e'largis- 
sement qui fut ordonne'. Une sonde de femme introduite 
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par le canal dont j’al parle, p^ne'trait dans la vessie et favo- 
risait la sortie des urines. Mes recherches n’ont pu me faire 
de'couvrir la matrice j le canal allait directement a la vessie.' 
Je ne hazarderai aucunes conjectures sur le lieu d’ou partait 
I’ecoulement menstruel; je laisse ce soin a des aualomisles 
plus familiers que moi avec ces sortes de questions. 

Parmi les observations assez nombreuses recueillies par les 
me'decins naturalistes, sur la re'union apparente des deuxsexes, 
dans le meme individu, je me borne a citer celte que feu 
M. Giraud, chirurgien de I’Hotel-Dieu, a consigne'e dans le 
Journal de Me'decine, re'dige' par notre collegue le docteur 
Se'dillot. Ce cas offre une singuliere particularite , c’est que 
I’individu qui etait essentiellement du sexe masculin passa 
pendant toute sa vie pour ime femme, et fut uni pendant long- 
temps , par un lien volontaire, avec un homme qui remplis- 
sait aupi-es de lui I’office de mari et en goutait les plaisirs 
comme s’il eut exerce le co'it avec une femme ve'ritablei 
L’individu en question pre'sentait un assemblage extraordi¬ 
naire des caracteres m^les et femelles qui devaient le faire 
conside'rer au premier aspect comme un ve'ritable androgynei 
La distribution des organes de I’appareil masculin e'tait telle 
qu’ils simulaient ceux du sexe oppose'. Le buste e'tait celui de 
rhomme j une barbe dure couvrait le menton , le con dtait 
gros , la poitrine large , les mamelles Idgerement renfldes j 
les mamelons parfaitement ressemblans a ceux des hommes. 
L’autre moitie du corps semblait appartenir a la femme: les 
formes plus ddlicates , les fesses plus ai-rondies , le bas- 
sin plus dvase', les cuisses plus e'carte'es que dans rhomme, 
simulaient exactement les caracteres fe'minins. Les parties de 
la gdne'ration pre'sentaient un membre viril imperford, deux 
testieulesj les utricules manquaient aux ve'sicules se'minales; 
il existait une apparence de vulve qui conduisait a un canal 
vulvo-ute'rin , dont I’entrde dtait garnie de tubercules qui 
semblaient former les ddbris de la membrane hymen. II exis¬ 
tait une espece de vagin qui se terminait en cul-de-sac. Get 
individu ne'tait, selon nous, ni homme ni femrne , au moins 
quant aux actes de la ge'ne'ration : sa structure e'tablit la preuve 
d’une ste'rilite' et meme d’une neutralite incontestable. (Jour¬ 
nal ge'ne'ral de Me'decine, tome 11, 

Le cadavre d’un en%nt de trois ans , mort demierement a 
Berlin, ne prdsenta ni a I’exte'rieur ni a I’inte'rieur, la moin- 
dre trace de parties gdnitales, soit de I’un, soit de I’autre sexe. 
Pen de jours apres sa naissance on avait fait une incision entre 
I’uretre et I’anus, pour ouvrir le vagin qu’on soupgonnait de¬ 
voir rencontrer. 11 existait encore quelques traces de cette 
ope'ration, mais auparavant la peau avait e'te' parfaitement 
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unie. L’orlfice tie I’uretre n’etait entoure d’aucun bourelet et 
pouvait avoir la grandeur de la moitie' d’une lentille. On ne 
trouva rien entre le rectum et la vessie qui eut le moindre 
rapport avec les organes de la ge'ne'ration. Les gouts et le 
maintien de I’enfant indiquaient un etre du sexe fe'minin. II 
fut baptise' comme une fille. {Journal de Me’decine, par 
M. Hufeland.) 

Les accidens naturels qui changent la couleur de la peau 
sont trop fre'quens pour que nous surchargions cet article 
de leur dnume'ration : ces taclies ou envies repre'sentant des 
animaux ou certaines parties d’animaux , des fruits ou toute 
autre configuration, sont attribue's , en ge'ndral, aux impres¬ 
sions morales recues par la mere dans les premiers temps de 
la gestation. Si le vulgaire, ami du merveilleux, a souveiit cru 
voir dans ces envies des figures quin’existaientpasre'ellement, 
s’il les attribue trop ge'ne'ralementaupouvoir de Timagination 
des femmes enceintes, il est pourtantvrai de dire, contre I’o- 
pinion du professeur Riclierand, qu’une vive et subite impres¬ 
sion morale, recue par la mere transmet souvent sur la peau 
de I’enfant la figure de I’objet dont son imagination fut frap- 
pe'e. Je pourrais invoquer en faveur de ce sjsteme des opi¬ 
nions fort respectables, mon expe'rience et les observa¬ 
tions multiplie'es des me'dccins dclaire's •, mais ce n’est pas 
ici le lieu de re'soudre cette question. La couleur des albi¬ 
nos ne me semble pas reconnaitre la meme cause, et je vais 
rapporter un cas de cette nature, qui s’est prdsente' rdcem- 
ment en France. 

II existait a Rennes, en 1806, une petite fille agde d’un an, 
bien constitude , jouissant d’une sante' parfaite et de toute 
I’intelligence qui est propre a son age. Elle est soeur de deux 
enfans, bien constitue's et tous les deiix bruns. Celui-ci a la 
peau d’un blanc mat, les cbeveux et les noils soyeux et de 
couleur de creme. Ses yeux supportent diificilement la lu- 
mierej leurs globes ontune vibration particuliere, les iris sont 
Idgerement rose'es; les paupieres sont d’un rouge vif. Un le'ger 
incarnat colore les joues et leslevres. ( Oservations recueil- 
lies par le docteur Chardel.) Les albinos sont communs dans 
les climats tres-chauds , habitds par des races d’hommes noirs 
ou de couleur cuivre'e , tels sont I’Afrique et certaines con- 
tre'es du Nouveau Monde, par example dans I’istbme de Pa¬ 
nama. En Europe et surtout en France , ces individus sont 
tres-rares. Plusieurs naturalistes ont pense' que la couleur de 
!a peau des albinos de'pend d’une maladie particuliere , 
Blumenbacb I’attribue a une sorte de cachexie; d’autres I’assi- 
milent a la lepre blanche. Nous ne pouvons avoir une opi- 
aion bieg arretde a cet e'gard ^ n’ayant pas eu I’occasica 
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d’e'tudier la verite sur des individus; mais s’il noas etaitper- 
mis d’en adopter une d’apres nos lectures, ce serait celle de 
M. le professeur Halle', qni pense que la couleurdes albinos 
de'pend d’un accident particuHer a la matiere colorante et non 
pas d’une cause morbiiique. 

Je terminerai cette premiere section des cas rares par la des- . 
cription d’un homme dont les bras, les avant-bras, les cuisses 
et les jambes ne s’e'taient pas de'veloppe's. 

Marc CatQzze, dit le petit nain , e'tait ne a Venise, de pa¬ 
rens robustes et d’uije assez haute stature ; il avail plusieurs 
freres tres-grands et bien conforme's. Ce nain. estmorta Paris, ■ ' 
il y a pen d’anndes, a I’age de soixante-deus ans, des suites- 
d’une maladie chronique qui affectait le tube intestinal. L’E- . 
cole de Me'decine a fait I’examen de son corj)s, et c’est d’apres 
son proces-verbal que nous publions les de'tails suivans. 

Le tronc de Catozze ne pre'sentait aucune diflformitd 5 et 
paraissait devoir appartenir a un homme de cinq pieds six 
pouces. A I’exception du non ddveloppement de ses membres 
et I’absence du scrotum, on ne vojait rien de remarquable a 
I’exte'rieur. Ses memBres jiectoraux consistaicnt en une e'paule' 
tres-saillante et une main bien conforme'ej les abdominaux 
se re'duisaient en ime fesse aplatie, qui supportaitun pied mal 
ddveloppe', mais complet dans tontes ses parties. .v. 

Cet homme e'tait tres-connu par son adresse ; la force de ses 
machoires e'tait e'tonnante. Comme il ne pouvait pas atteindre 
a sa bouche avec I’extre'mite' du doigt, sa plus grande difificulte' 
aurait e'td de se nourrir seul et sans aide, si la conformation*, 
singuliere de sa machoire infdrieure ne lui eutfourni le moyen 
d’obvier a cet inconve'nient; elle allait elle-meme au-devant 
des alimens, par un mouvement de prostration et d’abaisse- 
ment simuitane' tres - ^traordinaire. Catozze marchait et se 
tenait debout sur ses pieds; mais il e'prouvait de la peine a*c; 
saisir les objets situes au-dessous ou a une certaine distance de : 
ses mains j il e'tait jiarvenu a les alionger, par I’addition d’lm ■ 
instrument ties-simple : c’e'tait un b^ton creux en hois de su- » 
reau , de trois pieds de longueur, dans lequel se placait une . 
tige de fer, mobile et cyiindrique de memelon^eur, et ter- 
minde a I’uue de ses extrdmite's par un crochetrecourbd en ha- 
raecon et tres-acdre'. Voulait-il saisir un objet e'loignd de sa 
main, houtonner sa culotte , prendre son gobelet, etc., il sai- i 
sissait d’une main son baton et le poussait entre ses doigts de 
manierea enporter I’extre'mite'armde du crochet vers la main 
librej tirant aussilot la tige, il en portaitle crochetversl’objet '('■ 
qu’il youlait saisir, et le menait a lui. L’habitude de se servir de 
cetinstniment lui avait donnd une telle adresse, qu’il ramassait f' 
sur la terre ou sur une table ime p ,ece de monnaie. Cet homme i v 
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e'tait tres-arJent anx plaisirs de I’amour. Dans sajeunesse, il 
avait fait des exercices publics a cheval; il s’y tenait au moyen 
d’une selle faite expres pour Ini. Il e'tait robuste , d’un carac- 
tere fort gai, il parlait tres-bien et e'crivait I’anglais , I’alle- 
mand , le frangais et I’italien. Il aimait la bonne chere , le 
bon vin et les liqueurs fortes. Il faisait quelquefois un quart 
de lieuea pied. Pour se reposer, il e'cartait un pen les pieds , 
c’est-a-dire , qu’il en portait les pointes en dehors, il s’ap- 
puyait en avant sur son baton, et porte' en arriere snr ses tu- 
Wrosite's ischiatiques , il restait ainsi des lieures entieres a 
converser. A la dissection, on remarqua les particularite's sui- 
vantes : le tronc pre’sentait une le'gere courbure dans la rd- 
gion-des lombes. Le sternum tres-large, la poitrine tres-ou- 
verte, les cotes peu mobiles j le bassin moins oblique dans la 
ligne qui se'pare le de'troit supe'rieur j les tubdrosite's ischia¬ 
tiques evasdes, tres-rugueusesj un grand dcartement etitre les 
branches du pubis: toutes ces dilFdrencesparaissaient dependre, 
dit M. le professeur Dumdril, de la nature des mouvemens. 
La tete dans les proportions ordinaires, la face saillante, le 
nez oblique et de travers , point d’apophyses zygomatiques : 
elles e'taient remplacdes par deux grosses tubdrosites de Fos 
jugal et temporal. Lam4choire infdrieure presque entierement 
horizontale , terminde en arriere par un tres-gros condjde a 
surface plate, arrondie, pi-ive'e des cartilages dhncrustation et 
comme rugueuse,recue dans une cavitd gldnoide peu pro fbnde, 
rude au toucher j le mouvement de latdralite impossible, celui 
de prostration et d’abaissement tres-facile. Le massdter n’exis- 
tiit pas, eton n’en voyaitnulle trace y le reste dans Fe'tat ordi¬ 
naire. Le membre thorachique forme d’une clavicule presque 
droite, extremement epaisse a son extremitd sternale et tres- 
applatie ala scapulaire;Fomoplatetres-fort, portant des apo¬ 
physes arrondies et coracoides alongdes; Fangle humeral 
remplacd par une petite tete spheriqueabsence complete de 
I'humerus, du radius et des cubitus; la main compoSde des 
menies os que dans I’ctat naturel. Ceux du carpe tres-rappro- 
cbds entre eux. L’un d’eux tout-a-fait en arriere yers Id' sca- 
pulum , prdsentant une petite facette concave, reque sur la 
tete de I’angle hume'ral de Fomoplate : les phalanges non suS- 
ceptibles d’une extension complete donnaient aux doigts une 
forme crochue. Tous les muscles qui entourent la tete de I’os 
dubras avaient leurs tendons rdunis par leursbords, formant 
une bourse qui tenait lieu de capsule fibreuse au-devant de 
la petite tete de Fangle humeral du scapulaire ; d’ou il est 
e'ndent que Feffet de la contractilite de ces muscles devait etre 
absolument nul. Les autres muscles-tels que le grand pecto¬ 
ral , tres-large du dos, grand, rond et deltoide, se re'unissaient 



sur un tendon commun place' entre le scapnlaire et la 
main.Des prolongemens allaient se fixer sur les os du carpe. 
On voyait encore quelques vestiges des muscles du bras et 
de I’avant - bras j mais ce n’e'tait que des rudimens , surtout 
dans la partie cbarnue. Chaque doigt avait ses extenseurs et 
fl^chisseurs propres et communs j mais au lieu de leurs at¬ 
taches connues , ils e'taient fixds, soit sur le tendon de la tete 
du scapulum, soit sur celui qui provient du grand pectoral. 
La distribution des nerfs et des vaisseaux ne diffe'rait de I’e'tat 
ordinaire que par la longueur respective du tronc. Dans le 
membre abdominal, on trouvala tete du fe'mur avecles deux 
trochanter ; mais voilatout ce qui existait de I’os de la cuisse. 
Unseul os, repre'sentantle tibia, tenait lieu des osdela jambe. 
II s’articulait avec le pied , mais il n’avait aucune connexion 
avec le rudiment du fdmur et s’articulait sur I’epinfr ante'ricure 
infe'rieure de I’os des lies , a I’aide d’un extre'mite' arrondie, 
recouverte d’un cartilage poli. Le pied compose' du meme os 
que dans I’^tat ordinaire , mais dispose' de maniere que les 
orteils,plus crochus que les doigts de la main, n’e'taient jjas 
susceptibles d’une extension complete. L’appareil musculaire 
prdsenta a-peu-pres les memes observations que dans les 
membres thorachiques ; on y voyait les rudimens de presque 
tous les muscles. Au fle'chisseur de la jambe se re'unissait- 
uu seul tendon, sur le cote' infe'rieur du calcane'um , oit 
il s’insinuait. Les extenseurs du pied avaient, en petit, la forme 
ordinaire. Tousles orteils avaient des extenseurs et des fldchis* 
seurs; leurs attaches supe'rieures e'taient aux e'pines ante'rieures 
de I’os coxal et sur les rudimens du fe'mur et du tibia. Ce qui 
est remarquable, c’est la syme'trie parfaite qui existait du cote 
droit avec le gauche , dans cette conformation extraordinaire. 

II'. Section. Des cas rares quis’observent dans les fonc- 
tions ou dans les actions de la vie. J’adopte I’ordre alpha- 
be'tique pour I’exposition des phdnomenes qui composent cette 
section : cet ordre me paraissant plus favorable que celui des 
re'gions que je rcprendrai dans le tableau des maladies que 
je range parmi les cas rares. 

Abstinence. En 1684, un fou, qui croyait etre leMessie, 
voulantsurpasser le jeune miractdeux de Je'sus-Christ, s’abstint 
pendant soixante-onze jours de tout aliment; il ne but meme 
pas d’eau ; il ne fit que fumer et se laver la bouche. Pendant 
cette longue abstinence, sa sante' ne sembla dprouver aucune 
alte'ration; il ne rendit aucun excre'ment. Vanderviel, qui 
rapporte ce fait, cite celui d’un potier de terre de Londres, qui 
dormit quinze jours de suite sans avoir dte' affaiblipar le de'- 
faut de nourriture. Il lui semblait n’avoir dormi qu’une nuit. 

LesMe'moires del’Acaddmie des Sciences, del’annde 176.1, 
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contiennent un eas d’abstinence qui dura quatre ans , et qui 
fiit accompagnd de circonstances aussi curieuses que rares. En 
1751 , une filie .des environs de Beaune , ^ge'e de dix ans et 
demi fut atteinte d’une fievre dans laquelle elle refusa tons 
les remedes, et ne vouliit on ne put avaler que de reaufraiche. 
II succe'da-a cette fievre un mal de tete qui I’obligeait de sor- 
tirde son lit pour se rouler par terre. Dans un de ces acces, elle 
fut prise d’une syncope si longue qu’on la crut morte •, revenue 
a elle-meme ,• elle perdit peu de jours apres I’usage de ses 
membres qui resterent flexibles , mais sans dnergie dans 
le systeme musculaire. Elle perdit aussi I’usage de la parole. 
Cependant tons les accidens cesserent, mais bientot il s’en 
manifesta de nouveaux, elle fut jjrise d’un de'lire convul- 
sif extremement violent^ il fallait employer les plus grands 
elForts pourla retenir au lit. Un traitement intempestif, per- 
turbateur , les saigndes, les ve'sicatoires jetterent la malade 
dans une atonie complete. Elle perdit I’usage de tons ses mou- 
vemens, au point de ne pouvoir ni manger ni parler. Mais il 
lui restait le sens de I’ouie, celui de la vue et du toucher. Sa 
raison demeura intacte ; elle en fesait usage pour faire con- 
naitre ses de'sirs au moyen de sons non - articule's Ces sons 
dtait au nombre de deux, I’un qui approuvait-et I’autre qui 
de'saprouvait. Elle parvint par la suite a en augmenter le nom¬ 
bre : successivement elle puty joindre quelques mouvemens 
des mains, qui se multipliaient avec les sons. Elle ne vivait que 
d’eau, enpetite quantite'. Son ventre dtait alfaisse'; en y portant 
la main on touchait les vertebres; cette partie et les extre'mite's 
infe'rieures conservaientlasensibilite', sansjouir de la contracti- 
lite'. L’ceil e'tait vif, les levres vermeilles, le teint assez colord, 
le pouls avait de la force et battait avec re'gularite'. Peu a peu 
la malade avala une plus grande quantity d’eau. Un me'decin 
ayant essaye' de lui faire avaler de Feau de veau, a son insu, 
elle la rejetta avec de violentes convulsions. Ayant eprouvd 
une soif extreme, elle fit de grands efforts pour demander de 
I’eau, et la parole lui revint des cet instant. Elle en conserva 
I’usage qm augmenta sensiblement | elle but aussi davantage 
d’eau fraiche, la sdcrdtion des urines s’augmenta dans la 
propoi-tion de la boisson. Les dvacuations alvines dtaient to- 
talement supprime'es. La malade commenca a reprendre I’u¬ 
sage de ses bras, elle, fila, s’habilla , se servit de deux bd- 
quilles avec lescjuelles elle s’agenouillait, ne pouvant encore 
faire usage des jambes. Ce fut plus de trois ans apres sa ma- 
ladie qu’elle dprouva cetheureux changement. Le genou droit 
commenga a pouvoir se lever , la cuisse de ce cotd, ainsi que 
la jambe , prirent de I’embonpoint. Lapeau de tout le corps 
devint souple,'le visage se remplit; sdr&itd d’esprit. Vers 
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I’age de quinze ans, les menstrues s’etaienf de'clare'es, I’appe- 
tit revint a la malade, et tous les accidens disparurent les 
uns apres les autres. Elle marcha sans be'quilles ^ et mangea 
comme une personne en bonne sante', apres avoir e'te' pendant 
quatre ans sans pouvoir prendre autre, chose que de Teau. 

Le professeur Dumas remarque que I’abstinence prolonge'e 
est un phdnomene plusparticulier auxfemmes qu’aux hommes; 
le docteur Moreau observe a ce sujet, dans son Histoire na- 
turelle de la Femmes que la poljphagie est une proprie'te'du 
sexe masculin) la digestion, chez les femmes, ajoute-t-il, se fait 
avec une grande rapidite', cependant la consommation d’ali- 
mens estbeaucoup moins considerable, et le besoin de la faim 
ne parait pas les presser et les tonrmenter d’une maniereaussi 
impe'rieuse. Ce me'decin cite a Tappui de cette opinion deux 
exemples d’abstinence bien extraordinaires, mais qui ont dtd 
si authentiquement constate's qu’il est impossible de les re'vo- 
quer en doute. Le premier de ces exemples est relatif a Janet 
Macldod , fille e'cossaise , age' de trente-trois ans. A quinze 
ans , elle avait eu de fortes attaqpies d’e'pilepsie j quatre ans 
apres elle e'prouva une seconde attaque qui dura vingt-quatre 
heures : elle eut ensuite une fievre quelle gardaplnsieurs mois. 
Pendant ce temps, elle perdit I’usage des paupieres et se trouva 
oblige'e, pour jouir de la vue, de soulever ces parties avec les 
doigts. L’e'vacuation menstruelle fut remplace'e par uncrache- 
ment de sang et un saignement de nez. II y a environ cinq 
ans que cette fiUe eut une nouvelle attaque fe'brile et enfin 
une autre rechute, disait en 1767 le docteur Mackensie; de- 
puis lors couchee, re'duite a une sorte de ve'gdtation tres-peu 
active , et a la plus faible vitalite', elle parla tres-rarement et 
ne demanda plus de nouri’iture. Pendant quatre ans, on ne 
lui a rien vu avaler qu’uue cuillere'e d’eau mddicamenteuse et 
une pinte d’eau simple^ Mais si le mouvement nutritif a 
arrete', celui de la de'composition a'e'te' e'galemeht suspendu 
pendant trois ans. Macle'od n’a eu aucuue e'vacuation par les 
selles ni par les urines : la transpiration a dtd aussi presque 
nulle. Le pouls, dit le docteur Mackenzie, que j’ai eu quelqne 
peine a trouver, est distinct et re'gulier, lent et excessivement 
faible; le teint est bonet assez frais, les traits ne -sont point de'- 
figures ni fldtris ^ la peau est naturelle ainsi que la tempe'ra- 
ture j et a mon:grand e'tonnement, lorsque j’ai examine' le corps, 
jlai trouve'la ^orge proe'minente, les bras , les cuisses et les 
jambes nullement amaigris j I’abdomen un peu enfle' et les mus¬ 
cles tendus 5 les genoux sont pile's j les talons touchent presque 
le derriere j lorsqu’on lutte avec la malade pour mettre un peu 
d’eau dans sa bouche, on observe quelquefois de la moiteur 
et un peu de sueur sur sa peau ^ elle dort beaucoup et fort 
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tranquillemenf. Lorsqu’elle est ^veill^e, on Pentend se plain- 
dre continuellement, comme le feit un enfant nouveau-nrf. 
Aucune force ne pent se'parer maintenant ses machoires. J’ai 
passe' le petit doigt par I’ouverture de ses dents, et j’ai trcmvd 
la pointe de sa langue molle et humide: il en est de meme des 
parties internes de ses joues: elles ne pent rester un moment 
sur le dos, et tombe d’un cote' on de I’autre. Sa tete est cour- 
be'e, en avant, comme dans i’emprostothonos : on ne put la re¬ 
lever. Le doctcur visita de nouveau la malade en 1772 , cinq 
ans apres | elle avait commence' a manger et boire. II y avait 
un an que Ics parens de cette fille, I’ayant laisse'e au lit dans la 
meme position qu’elle gardait depuis si long-temps, la trou- 
verent, lorsqu’ils rentrerent, assise a terre et filant. Elle man- 
geait depuis ce temps quelque miettes de pain d’orge, qu’elle 
promenait dans sa bouche avec sa langue •, elle sucait un 
peu de lait ou d’eau dans le creux de la main. Ses Evacua¬ 
tions e'taient proportionne's aux alimens qu’elle prenait. Elle 
n’cssayait jamais de parler. Ses rn^cboires e'taient serre'es et 
ses jarets tendus comme auparavant. En sonlevant ses pau- 
pieres , le docteur s’apercut que I’iris e'tait tournde en haut 
vers le bord de I’os frontal son teint Etait p4!e , sa peau ride'e 
et seclie et tout son corps amaigri. On ne trouvait son pouls 
qu’avec difficidte ■, elle paraissait docile sur tous les articles, 
exceptE sur celui de la nourriture. Elle pleurait comme un 
enfant lorsqu’on la pressait d’avaler quelques miettes de pain 
et une demi-cuiilere'e delait. Sonamaigrissementprovenait, a 
ce que pre'sumait le docteur Mackenzie, de la grande de'- 
pense de salive qu’elle faisait en filant. 

La seconde observation, citEe par le docteur Moreau, est 
annouvel example d’abstinence bien remarquable. Josephine 
Louise Durand, paysanne du mont Sion, a la suite de plu- 
sieurs maladies et infirmite's, arriva au point de vivre a peu 
pres sans manger etsans boire j dumoins, elle a EtE pendant 
quatre mois sans prendre aucune nom’riture , ni liquide ni so- 
lide. Ses machoires e'taient serrEes convidsivement et s’oppo- 
saient a I’introduction de toute espece d’aliment. L’extraction 
de deux dents a ouvert un passage a une petite quantitE de 
liqindes, qu’on fit pe'nEtrer avec peine ef a des Epoques tres- 
Eloigne'es les unes des autres. L’action du systeme digestif fut 
Eteinte gradiiellement; I’aveuglement est sinvenu, et une 
double paralysie a privE de tout mouvement et de tout senti- 
mentles parties infe'rieures, depuis le diapbragme, a 1’exception 
du gros orteil, qui jouit encore d’une faible contractilitE; la 
malheurense, ainsi mutilEe dans ses moyens d’etre, ne vit 
plus que de Taction de quelques sues, de celle du cerveau 
qui n’a pas subi de dErangement, de la circulation et d’une 



1^4 CAS 
force de resistance ge'ne’rale qui suspend la decomposition et 
la putrefaction dans ce corps a moitie mort et de'sorganise. 

Allaitement extraordinaire. La femme Charles, de la com¬ 
mune deMansle, departementdelaCharente, accouchadedeux 
enfansmMes en i8io.Cettefemme,d’uneconstitutionde'bile, 
avait a peine assez de lait pour nourrir un seul enfant •, elle e'tait 
troppauvrepourfaire allaiterl’autrepar une etrangere: de'ses- 
pe're'e de ne pouvoir subvenir ala nourriture de ses enfans, elle 
trouva dans sa propre mere un auxiliaire auquel elle e'tait 
loin de songer: la femme Laverge, age'e de soixante-cinq ans, 
veuve depuis vingt-neuf, s’avisa de presenter le sein a I’un 
des deux jumeaux. L’enfant le saisit, tire d’abord une sub- 
tance peu abondante, mais qui au bout de quelques jours se 
convertit en un lait sain et nourrissant. Depuis vingt-deux 
mois cet enfant tete son ayeule, et il est plus fort que son 
frere , nourri par leur mere commune. M. le docteur Mon- 
tegre, qui rapporte ce fait dans la Gazette de sante', qu’il a 
re'conciliee avec les lecteurs instruits , cite plusieurs faits ana¬ 
logues et puise's dans les auteurs j il en est de relatifs a des 
vieillards males, qui paraissent bien extraordinaires, tel est 
celui de ce vieillard dont parle Paullini, (cent, ii j et de cet 
autre cite' dans les Transactions philosophiques), lesquels 
nourrissaient des enfans avec le lait de lem-s mamelles. Je 
veux bien croire a ces phe'nomenes, par ve'ne'ration pour les 
savans qui les attestentj mais il me sera permis , malgre' mon 
admiration pour Aristote, de douter un peu qu’il existait, 
comme I’assure ce philosophe, un bouc, dans file de LemnoSj 
lequel avait tant de lait dans ses mamelles qu’on en faisait de 
bons fromages. 

Be'gajement singulier. N..., 4ge' de vingt ans, d’une assez 
petite taille , d’une constitution peu forte , ajant la pean 
brune , les cheveux chatains , avait eu diverses maladies des 
sa naissance il n’avait marche' qu’a quatre ans j a sept, il 
avait eu une e'ruption de boutons transparens, qui se rompi- 
rent spontane'ment et laisserent sortir une grande quantite' de 
poux vivans. Il commenga a parler a cette e'poque seulement, 
n’articulant que quelques paroles avec beaucoup de gene et 
avec une sorte de be'gajement. Cette difficult^ n’a fait qu’aug- 
menter avec I’age. Voici comme notre collegue, le doctenr 

/Laennec a observe' le sujet a Page de vingt-un ans: lorsqu’il 
veut parler, les paupieres supe'rieures s’abaissent, toute la 
face devient immobile, le tronc se roidit, la paroi abdpminale 
ante'rieure se tendj au meme instant, toutes les veines juga- 
laires extemes se gonflent au point d’offrir au toucher une 
durete' aussi grande que si i’on avait intercepte' le cours du 
sang avec une ligature j le cou devient droit, les muscles 
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• J»OSterieurs, et ante'rieurement les .sterno-cle'ido-mastoidiens, 
sont k'gerement tendus, le laiynx s’enfonce et ne pre'sente Elus de saillie. Bientot les imiscles situds entre I’os hjo'ide , 

; menton et la base de la langue sont agitds de mouvemens 
convulsifs plus ou moins marque's. On entend qnelques sons 
e'touffe's, semblables a ceux d’un homme qui fait de grands 
efforts. Tout a coup le larynx se porte brusquement eji avant 
et en haut, se rebaisse a I’instant, et on entend quatre ou 
cinq mots qui se succedent rapidement. Si I’individu veut 
dire quelque chose de plus, il n’articule que des mots entre- 
coupe's. Quelquefois, il prononce deux ou trois mots avant 
que le mouvement du larynx, dont nous avons parle', se 
nianifeste. D’autres fois, ce mouvement n’a pas lieu, mais 
toujours les autres symptomes se prdsentcnt; ils durent or- 
dinairement d’une a trois minutes, avant que le jeune homme 
puisse faire entendre un mot j mais il est des momens ou il 
essaye en vain de parler pendant un quai-t-d’heure; et alors 
la face devient violette par les efforts qu’il est oblige' de faire. 
Le larynx et tout I’exte'rieur du con, toutes les parties acces- 
sibles a la vue, dans I’isthme du gosier, offrent chez ce sujet 
la conformation naturelle. {Journal de Me'decine). 

Catalepsie. Cette maladie est tres-rare, elle de'pend pour 
I’ordinaire d’une cause morale, d’une affection de I’anje ^ les 
histoires des cataleptiques sont devenues tellement banales 
que je ne ferai ici mention que d’un cas que j’ai observe' et 
qui de'pendait d’une me'tastase. Une femme de cinquante ans, 
bien constitue'e et jouissant d’une excellente sante', avait, 
depuis cinq ans, une diarrhe'e habituelle qui avait succdde 
sans aucun autre trouble a ses revolutions menstruelles. Cette 
diarrhe'e qui produisait six ou sept evacuations par jour , 
semblait entretenir I’embonpoint et i’excellente sante de cette 
femme: cependant, ennuye'e de la sujetion qu’elle lui cau- 
sait, elle eut recours a 'un charlatan , savant uromancien, 
qui s’engagea a Ten de'livrer. Il lui administra de violens 
astringens en une potion et en lavemens. .Leur effet fut tres- 
prompt; mais, vingt-^quatre heures apres la suppression de 
ladiarrhee , le sujet tomba dans la catalepsie. Le charlatan , 
ignorant les premiers rudimens de I’art de gue'rir, ne savait 
meme pas de quel genre d’affection sa malade dtait atteinte. 
Il eut au moins la prudence de faire la me'decine expectante; 
La malade avalait du lait ou de I’eau pane'e et de la 
biere j mais son immobilite' ne cessait pas. Je fus appeld 
lecinquieme jour, le pouls e'tait concentre', frdquent, dur, 
mais re'gulier. Ce ne fut qu’apres de longues interrogations 3ue i’appris du me'decin uromance qu’il avait repercutd la 

iarrhe'e salutaire, dont il ne se doutait pas qiie la suppression 
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eut pu causer la maladie actuelle. Pendant notre visite qui 
fut longue, cet homme ayant dternue , la malade se leva sur 
son ce'ant et lui dit: Dieu vous be’nisse. Monsieur, en I’appe- 
1 ant par son nom ; puis elle se recouclia et rentra dans saca- 
talepsie. Des lavemens purgatifs , des pe'diluves sature's de 
moutai-de et de sel, re'tablirent bientot la diarrhe'e, et la 
catalepsie cessa. 

Cheveux reprenant chez les vieillards la couleur de la 
jeunesse. D"'. Slave, du comte' de Belford, e'tait agd de 
quatre-vingts ans, et ses cheveux e'taient parfaitement blancs; 
a cette e'poque, ils redevinrent d’un beau brun fonce'; ils 
conserverent cette couleur jusqu’a la mort de Slave , qui eut 
lieu a cent ans. Un vieillard de cent cinq ans , de Vienne, 
eut a cet age de nouveaux cheveux noirs , de blancs qu’ils 
dtaient. U»e anglaise, Suzanne Edmond, vit a quatre- 
vingt-quinze ans ses cheveux redevenir noirs 5 ils rcblan- 
chirent a cent cinq ans 5 et Suzanne, apres ce nouveau signe 
de vieillesse , mourut. Quelques anne'es avant la mort de 
John Weks, arrive'e a cent quatorze ans , ses cheveux e'taient 
redevenus bnms. Les cheveux d’un Ecossais mort a cent- 
dix ans , etaient redevenus blonds plusieurs anne'es avant 
sa mort. (John Sinclair, Essai sur la longentd). En 
1781 ,^un jeune homme de vingt-quatre ans, ofdcier auregi¬ 
ment *de Touraine, e'tant au Cap Frangais, passa une nuit avec 
une mulatresse, et se livra sans re'serve aux plaisirs vdne'riens. 
Vers la fin de la nuit, il fut atteint d’un spasme violent et 
douloureux qui ne lui permit plus d’exercer aucun mouve- 
ment de flexion ; le tronc et les extre'mite's e'taient roides et 
tendus 5 on vint au secours du malade, et I’on remarqua que 
ses cheveux, sa barbe et ses polls, auparavant tres-bruns, 
e'taient devenus blancs comme de la neige dans toute lapartie 
droite de son corps: ceux de la partie gauche avaient con¬ 
serve' leur couleur primitive. Les bains, les lavemens et le 
re'gime convenable firent cesser I’afiection nerveuse; mais la 
maladie des poils subsista. Ce jeime officier vint en France 
pour y consulter les me'decins de MontpelHer, qui ne parent 
lui offrir aucun secours salutaire centre sa bizarre maladie 
qui, toutefois , n’e'tait accompagnde de nulle incommoditd. 
Ce fait nous a e'td atteste'par M. d’Alben..., homme d’un es¬ 
prit judicieux , camarade de cet officier, et qui fut te'moin 
de ce phe'nomene. 

Ralentissement de la circulation. On lit dans le Medical 
Repenhorj- and Rewiew , qu’un homme robuste, agd de 
vingt-quatre ans , dprouva pendant huit jours un ralentisse¬ 
ment considerable de la circulation, sans cause connue. Le 
pouls varia pour la force et la fre'quence, mais il resta ton- 
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jours lent, au point de ne pas donner plus de cinquante bat- 
temens par minute j souvent il n’y avait que trente a quarante 
pulsations; quelquefois on n’en comptait que quatorze. Les 
forces e'taient tres-diminue'es; deux saigne'es faites au malade. 
Tune de six, I’autre de douze onces, et I’usage des remedes 
excitans, ramenei’ent le pouls a son dtat liatiirel. 

Particularite's relatives aucoit. Borelli, (cent. 2), dit avoir 
connu un homme qui se frotta le membre yiril de muse avant 
leco'it^ il I’exerca et resta uni a sa femme comme les cliiens le 
sont avec leurs femelles. Il fallut lui donner une grande quan¬ 
tile' de lavemens, afin de ramollir les parties et obteuir la se¬ 
paration des deux individus. Diemerbroeck confirme cette 
singuliere propridte' du muse par une obsei-vation analogue a 
la pre'eddente : ici il fallut, pour se'parer les conjoints, qu’on 
leur jetatbeaucoup d’eau froide. Schurigius fait mention d’lm 
cas analogue produit par la meme cause. 

Un homme avait pris une potion aphrodisiaque, dans la- 
quelle on avait mis, entre autres ingrddiens, deux gros de 
mouches cantharides en poudre. Cette potion ope'ra de bien 
affligeans prodiges : I’insense' qui I’avait prise a])procha sa 
femme quatre-vingt-septfoispendant lanuit^ilre'pandit en ou¬ 
tre beauconp de sperme dans son lit: Cabrol, appele' le matin 
pour lui donner ses soins , vit ce nouvel Hercule , bien plus 
fameux que celui dont les exploits avaieut dmen'eilld I’anti- 
quite', obtenir encore trois e'jaculations conse'eutives en se 
frottant sur le pied de son lit. La mort vint bientot terminer 
cette crise drotique. 

Un marchand ve'nitien , au rapport de Claudius , entrait 
en e'rection et e'jaculait une liqueur spermatique e'paisse 
et abondante, sans • eprouver ni titillation ni plaisir. 

Combastionhumaine.Xlneiemme de cinquante ans,tres- 
adonne'e aux liqueurs spiritueuses , et qui ne se couchait ja¬ 
mais sans etre dans un dtat d’ivresse causde par I’abus de 
ces liqueurs , fut trouv^e re'duite en cendres j les deux fe'- 
murs et quelques autres portions des os n’^taient pas entie- 
rement consumes. Ce cas est rapporte' dans les Commen- 
taires de Leipsich. 

On lit, dans les Actes de Copenhague, un autre fait 
de cette nature rapporte' par Jacobaeus: en i6g2 , une 
femme qui faisait un grand usage des liqueurs spiritueuses, 
et prenait peu de nourriture , s’dtant endormie sur une 
chaise, y fut trouve'e brule'e entierement, excepte' le crane 
et les dernieres articulations des doigts. 

En 1765, la comtesse Cornelia Bandi, de Ce'sene, age'e 
de soixante-deux ans, et qui dtaithabitue'e a se baigner tout 

4- 12. 
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le corps dans del’esprit-de-vin camphre', fut trouvee mcendiee 
hors de son lit, d’ou il parait que la clialeur I’avait fait sortir, 
II fut prouve que le feu n’avait pas cause' cet accident. Les 
lumieres qui e'taient dans son appartement avaient brule' jus- 
qu’a la fin et les meches dtaient encore reste'es aux chande¬ 
liers. La chambre ou la combustion s’e'tait ope're'e spontane'- 
ment chez cette dame , dtait remplie d’une suie bumide, 
couleur de cendre, elle avail pe'ne'tre' dans les armoires et safi 
le linge. (Bianchini). 

Une femme de cinquante ans, qui buvaittous les soirs une 
demi-bouteille d’eau-de-vie , fot incendide spont^ne'ment 
pendant la nuit. La muraille de la chambre et les meubles 
e'taient noircis par Teffet de la suie graisseuse qui re'sulta de 
cette combustion. 

Lecat rapporte I’histoire d’une femme de Rlieims, qui avail 
I’habitude des boissons spiritueuses , et qui fut consume'e pen¬ 
dant la nuit: elle avait quitte' le lit de son mari, sans doute 
a cause du malaise qu’elle e'prouvait j on la trouva re'duite 
en cendres , dans sa cuisine , sans que cet accident put etre 
attribue' au feu. 

. Ces sortes de combustions extraordinaires ont dtd consta- 
te'es d’une maniere si positive, qu’il y aurait du pyrrhonismev 
a en douter : et comme elles n’ont eu lieu que chez des per- 
Sonnes qui faisaient depuis longtemps un usage immode'rd 
des boissons spiritueuses, les physiciens les expliquent par 
cet abus meme. Vojez combustion. 

Conception. Les parties de la ge'ne'ration offrent, dans leur. 
organisation, une fdule d’exemples d’aberrations de la na¬ 
ture ; elle n’en commet pas moins dans les actions de ces 
parties, relativement a la conception. Les annales de la 
science de I’homme sont remplies de faits extraordinaires 
qui prouvent cette vdrite'; je me bornerai a en citer un petit 
nombre. Une femme de Saint-Pierre de Fursac , de'parte-, 
ment de la Creuse, age'e de trente ans, et de'ja mere de plu- 
sieurs enfans, devint grosse en i8io : au terme de I’accou-; 
chement, elle en e'prouva les douleurs qui cesserent deux 
jours apres, et avec elles les mouvemens du foetus : les ma- 
melles devinrent volumineuses, douloureuses et se remplirent 
de lait. Au bout de quinze jours , les douleurs s’dtant re- 
nouvele'es, il survint une perte de sang provenant de I’ute'- 
rus ; il s’y joignit des coliques abdominales j mais la matrice 
ne se dilata point. L’accoucheur, I’ayant touche'e, reconnut 
qu’elle n’dtait pas le sie'ge de la grossesse. Il pratiqua I’op^ 
ration cdsarienne et trouva un enfant mort refnferme' dans 
im kiste que formait le pe'ritoine j le placenta et le cordon 
ombilical e'taient aussi contenus dans le kiste. E. est'prohable 
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tjuB si la gastrotomie cut e'te pt-atiquee lors de I’invasion des 
premieres douleurs, on eut sauve' la mere et I’enfant. 

Voici I’observation d’une conception fort singuliere : c’est 
un enfant qui, des le sein de sa mere, renfermait dans ses 
entrailles son frere concu en meme temps que lui. II y a tres- 
peu d’annffes que le fait a dte' observe' et constate de la ma- 
niere la plus authentique, et tous les curieux ont entendu 
parler de I’enfant de Verneuil. 

Am<fde' Bissieu s’e'tait plaint, des Page le plus tendre, d’une 
douleur au cote' gauche ; ce cote', plus gros que I’autre, for* 
mait une tumeur qui prit de Paccroissement insensiblement: 
ne'anmoins les facultds physiques et morales de Penfant se 
de'velopperent. Arrivd a Page de treize ans, il fut tout a coup 
atteint de la fievre 5 sa tumeur devint voliimineuse et fort dou- 
loureuse. Au bout de quelques jours , il rendit par les selles 
des matieres putriformes et fe'tides. Trois mois apres Pinva- 
sion de sa maladie, la phthisie pulmonaire se manifesta chez 
le jeune sujetj il rendit un peloton de poils en allant a la 
selle : il mourut au bout de six semaines, dans un e'tat de 
consomption , a Page de quatorze ans. Deux hommes de 
Part firent Pouverture du cadavre : on trouva dans une poche 
adossde au colon transverse, et communiquant alors avec lui, 
quelques pelotons de poils, et une masse organise'e, ayant 
plusieurs traits de ressemblance avec un foetus humain ; cette 
masse dissdque'e avec soin , a fait de'couvrir la trace de quel¬ 
ques organes des sens r un cerveau, une moelle de Pdpine, 
des nerfs tres-volumineux, des muscles de'ge'ndre's en une 
sorte de matiere fibreuse; un squelette composd d’une co- 
lonne verte'brale, d’une tete, d’un bassin, et de Pe'bauche de 
presque tous les membres 5 enfin, un cordon ombilical, tres- 
court, insdre' au mdsocolon transverse, hors de la cavite' de 
Pintestinj une artere et une veine, ramifie'es par chacune 
de leurs extre'mites du cote' du foetus, et du cote de I’indi- 
vidu auquel tenail le cordon. Les organes de la digestion, de la 
respiration, de la sdcre'tion des urines manquaient, ainsi que ’ 
ceux de la gdndration. La socidtd de PEcole de Me'decine, 
sur le rapport de'tailld que lui a fait le professeur Dupuytren, 
au sujet de ce cas extraordinaire , pense que le foetus que por- 
taitle jeune Bissieu e'tait son frere, et avait dtd nourri par lui. 

Cette opinion sera celle de tous les anatomistesj on la 
congoit sans pouvoir en donner une explication satisfaisante , 
car une pareille conception n’a rien de commun avec cedes 
^a-nte'rines ; c’est une bizarrerie, un e'cart de la nature , 
qui, tout inexplicable qu’il parait, prouve Pimmensite' de 
sa puissance j ce cas en explique plusieurs autres qui lui 
sent analogues, mais qu’on repugnait a admettre comma 
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positifs, parce ^’ils n’etaient pas suffisamment constates, 
Tel est celui de cette femme des environs de Namnbourg, 
qui accouclia d’une fille, laqnelle, huit jgurs apres, devint 
mere a son tour. 

On lit dans une dissertation publie'e en Allemagne par 
un savant du dix-septieme siecle, I’observation d’une femme 
qui, a trois e'poques diffe'rentes , devint grosse, et rendit 
par la bouche le fmtus contenu dans ses entrailles ; elle eprou- 
vait, au deuxieme mois de sa gestation, des vomissemens 
qui e'taient la crise de I’avortement. Le dernier enfant qu’elie 
rendit par cette voie , e'tait au terme de huit mois 5 il fut ac- 
compagne' de son placenta.,Ce savant pensaitque la matrice 
de cette femme avait deux orifices, dont I’un allait s’ou- 
yrir al’estomac; il assurait avoir disse'que' une femme quipr^- 
sentaitune semblable conformation.'Bartholin et Salmuth rap- 
portent chacun un exemple d’avorternentfait par la bouche, a 
des e'poques tres-peu avance'es de la grossesse. Lorsque des 
faits sent rapporte's par dilfe'rens me'decihs,et recueillis par eux 
a diverses e'poques , comme ceux que nous venons de citer, 
nous ne pouvons , tout extraordinaires qu’ils nous paraissent, 
nous refuser de les admettre., en les placant toutefois parmi 
ceux qui ont besoin d’etre confirme's par des analogues. 

En 1774, M. Girard, chirurgien a Grenoble, accoucha 
xme femme qui avait beaucoup soufiFert de I’incommodit^ de 
sa grossesse 5 cependant elle mit au jour un enfant bien 
conform^. Les recherches de M. Girard lui firent reconnaitre 
que la matrice contenait encore un corps mobile, assezmou, 
et qui ne paraissait tenir a aucune adherence j il en fit 1’extrac¬ 
tion : c’e'tait une boule enveloppe'e d’une membrane tres- 
mince, lisse , polie , transparente, sans aucune trace qui put 
feire soupconner qu’elie eut e'te' attachde a la matrice. Cette 
production, quoique grosse comme une boule a jouer, e'tait 
tres-ldgere j elle fut pose'e sur une table, et tandis que I’ac- 
coucheur dtait encore occupd de sa malade , la boule delate 
spontandment, et sans laisser pres^u’aucune trace apres elle. 

Les cas de gestations extra-utdrines sent assez communsj, 
mais ordinairement la nature se ddbarrasse de 1’enfant apres 
qu’il a pris son accroissement. Lorsqu’il est retenu par des 
obstacles invincibles, un abces des parties de la mere, ou uie 
ddeomposition du foetus terminent la grossesse. H est asses 
rare de voir cet dtat se prolonger pendant une longue suite 
d’anndes, sans causer le moin.dre accident. Le fait suivant est 
dans le cas de cette exception : il fut observe' par deux savans 
recommandables qui en ont fait mention, Bussiere et Sculk 
Lorsque Bussiere raconta ce cas dans le Journal des savans 
de i685, il y avait cinq ans qu’une femme de Copenhagae 
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e'tait enceinte; elle avait senti les mouvemens de son enfant 
pendant les neuf premiers mois de la gestation, le lait avait 
remonte' aux mamelles; elle e'prouva les douleurs de Taccou- 
chement, mais elles cesserent, et le lait disparut insensible- 
ment des mamelles. Quand on explorait cette femme , on 
sentait distinctement son enfant a travers les te'gumens de I’ab- 
domen; il e'tait situd en travers, reposant sur la banche droitej 
les pieds sur la gauche , le dos tournd en avant a la hauteur 
de I’ombilic; la peau du ventre e'tait fort mince et laissait 
palper toutes les parties de I’enfant qui paraissait n’etre qn’un 
squelette. Scultz s’e'tait assure' que la cavitd ute'rine ne con- 
tenait rien , et que les revolutions menstruelles s’j faisaient 
tTM-re'gulierement. Nous rapporterons d’autres faits analogues 
a celui-ci, dans la section des maladies ou nous avons crii 
devoir les classer. Mais c’est ici le lieu ou nous devons faire 
mention de la superfdtation : rassemblons quelques cas qui 
prouvent ce mode de conception. 

Pline le naturaliste rapporte qu’une esclave accoucha de 
deux enfans, I’lm ressemblait au maitre de I’esclave, et I’autre 
aunhomme avec lequel elle avait eu un commerce illicite. 
Ce fait, qui e'tablit le soupcon, ne prouve pas suffisamment 
la superfe'tation. Celui que cite BiilFon est plus concluant. 
En 1714, une femme de la Caroline me'ridionale e'tant reste'e 
au lit, tm de ses negres vint la trouver uu poignard a la main, 
et la forga, par d’horribles menaces, de consentir a ses 
criminels de'sirs j neuf mois apres elle accoucha de deux en¬ 
fans , I’un blanc et I’autre mulatre. Ce cas n’ayant point 
d’analogue, pouvait etre rdvoque' en doute , mais un autre 
tout semblable vient le confirmer, et prouver la pDossibilitd de 
la superfe'tation. M. Delmas , chirurgien a Rouen, rapporte 
qu’une femme de cette ville, age'e de trente-six ans, est ac- 
couche'e a I’hospice de Rouen, le 26 fe'vrier 1806 , de deux 
enfans miles, I’un blanc et I’autre mulatre : cette femme dtait 
grosse de huit mois j les deux placenta, re'unis et adossds 
comme cela se remarque dans les jumcaux , fiirent expulsds 
quelques minutes apres I’accouchement. Cette femme vivait 
avec un blanc, mais elle avait cddd deux fois aux instances 
d’un negre, a une e'poque ou elle se croyait de'ja enceinte de 
quatre mois. Les deux enfans ne ve'curent que trois heures. 
Une femme d’Arles accoucha, le 11 novembre 1796, d’une 
fille a terme, et qui vdcut sept mois. Les lochies se suppri 
mkent le qiiatrieme jour, le lait ne se porta point aux ma¬ 
melles , malgrd les moyens employe's par la mere, qui de- 
sirait nourrir son enfant: un mois et demi apres son accou¬ 
chement, cette femme fiit fort e'tonne'e de sentir les mouve¬ 
mens d’un enfaiit dans son seinymais s’e'tant rappele'e qu’elle 
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avail eu cohabitation avec son mari quatre jours apres sa 
coiicbe, elle se crut grosse de cette meme e'poque : cinq mois 
apres son pre'ce'dent accouchement, elle donna le jour a une 
nouvelle fille, a terme, ce qui prouva que sa conjecture e'tait 
fausse. Le lait, cette fois-ci, monta au sein, et la mere le 
partagea entre ses deux ehfens. Ce fait a e'te' constatd par 
deux hommes de Part. 

Baudeloque rapporte, dans le 2“ volume du Traite' de I’Art 
des Accouchemens, un cas de superfe'tation observe' en 1780, 
par le docteur Desgranges, de Lyon. Apres la naissance du 
premier enfant, Tdcoulement puerpe'ral n’eut lieu qu’a I’ins- 
tant meme de la de'livrance; le lait ne se porta point aux 
mamelles , le ventre resta plus gros que de coutume, Vingt 
jours apres son accouchement, cette femme souffrit les ca¬ 
resses de son mari, et pen de jours apres, elle sentit les 
mouvemens d’un enfant dans son sein : cent soixante-buit 
jours apres sa premiere couche, elle donna le jour a un 
deuxieme enfant a terme; ainsi la seconde conception s’dtait 
faite soixante-douze jours environ apres la premiere. En 
1782, les deux enfans e'taient vivans. 

On lit dans le Me'dical musceum de Philadelphie, de i8o5, 
I’observation d’une servante blanche qui accoucha d’un enfant 
bianc et d’un enfant noir. L’auteur a vouiu dire mul4tre, 
car si I’enfant e'tait noir, il offrirait le cas d’une affection fort 
rare de la peau, d’une e'tonnante bizarrerie de la nature, mais 
il ne serait pas, pour eela, le produit d’un negre. 

II re'sulte de tous ces fails et de beaucoup d’autres, que les 
homes de .cet article me forcent de passer sous silence , que 
la superfe'tation , pour etre un cas rare., n’en est pas moins 
un phe'nomene re'el. Les physiologistes qui la nient eneore, 
justifient les naissances qui ont lieu a des e'poques trop pen 
co'incidentes pour etre regarde'es comme des conceptions mul¬ 
tiples , en affirmant qu’elles ne peuvent s’expliquer que par 
une double matrice , ou bien la division de ce viscere en deux 
loges, comme les recherehes anatomiques prouvent que I’une 
et I’autre organisation sont possibles. Les partisans de 1’opinion 
que la superfe'tation peut avoir lieu dans une matrice ordinaire 
pourraient I’e'tayer en citant le fait de la femme d’Arles, 
rapporte' dans cet article, ou Ton voyait les deux placenta 
adosse's, ce qui n’anrait pu avoir lieu s’ils n’avaient im- 
plante's a la meme matrice. La suppression des lochies apres 
la naissance du premier enfant, qui a e'td remarqude chcr 
cette meme femme d’Arles, et chez celle dont park Baude¬ 
loque , prouve que c’e'tait dans la meme matrice qu’dtait ren- 
fermd le deuxieme enfant. 

L.a, femme ne con^oit ordinairement qu’un foetus ^ il n’est 
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pas rare qu’elle porte deux enfans a la fois; mais la gestabon 
de trois enfans est de'ja un cas peu commun, surtout lorsqu’ils 
sont viables: on a vu des femmes, mais tres-rarement, en pro- 
cre'er quatre tons viables. Aucune observation authentique ne 
prouve ^’un plus grand nombre d’enfans, fruits de la meme 
conception, aitve'cu : on a vu jusqu’a sept enfans surcharger 
I’ute'rus d’une femme,mais nul d’entr’eux n’e'taitviable. II faut 
rele'guer parmi les fables les histoires merveilleuses ou Ton lit 
que dix, douze et treize enfans, ne's de la meme porte'e , car 
Yest le terme qu’d nous faut employer., out tous ve'cus. Une tra¬ 
dition populaire fait de'river le nom d’une famille aussi illiistre 
qu’ancienne, d’un pared prodige. Gilles de Trazegnies, dit le 
Brun, qui accompagnaSaint-Louis dans la Palestine, et fut 
conne'table de France, e'tait, dit la tradition, Tun des treize 
enfans d’une meme couche. La marquise dtait enceinte lors- 
que son mari partit pour une expedition guerriere , elle 
accoucha pendant son absence de treize enfans vivans 
effi-ayde des soupcons qu’un si grand nombre d’enfans pou- 
vait faire naitre .a Fe'poux, qui sans doute croyait a la super- 
fetation , la danae les condamna tous a etre noye's. Sa sui- 
vante les rassembla dans son tablier, et les portait a la riviere, 
lorsque le marquis, de retour de Farme'e, rencontra cette 
femme, et, visitant son tablier, y trouva ses treize fils: touchd 
de compassion, il les fit mettre en nourrice et les reconnut. 
Ces treize enfans grandirent, et prirent le nom de Trazegnies, 
qui, dans le vieux langage du douzieme siccle, signifiait 
treize noye's. Des commentateurs expliquent diffe'remment 
cette dtymologie; ils prdtendent que le mot gnies voulait dire 
nes, et ^e Trazegnies se rapporte aux treize ne's. Nous lais- 
sons cette contestation inde'cise et nous Fabandonnons a ceux 
qui sont verse's dans Fe'tade des engines gauloises de notre 
langue. Nous avons eii I’honneur de connaitre M. le marquis 
de Trazegnies, descendant du fameux conne'table de ce nom t 
c’est lui qui nous a raconte' cette anecdote, a laquelle il 
n’ajoute pas plus de foi que nous a celle des neuf jumeaux 
de la maison de Pourcelet, qui devinrent autant de he'ros. 
Nous pensons que M. de Trazegnies ne pent nous savoir 
mauvais gre' de publier un fait qui est du domaine de Fbis- 
toire, puisqu’il est relatif a un guerrier mort depuis six cents 
ans. Il est loisible a tout dcrivain de parler des Montmorency, 
des la Trimouille , des Duguesclin, des Lusignan, des Tal¬ 
leyrand, des Taillefer,’ des Bouillons, des d’Arberg, des 
Ligne , etc., puisque leurs noms sont dcrits dans les fastes 
de Fhistoire. 

Quittons cette digression, et reprenons notre sujet. M. le 
docteur Petritius, me'decin grec , a publie' dans le Journal de 
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me'decine, un cas de grossesse de cinq enfans, qni re'nnis-; 
saient toutes les conditions organiques et de deVeloppement 
ne'cessaire pour etre viables. La misere de leur mere, qui la 
privait de la nourriture qu’exigeait son e'tat, a pu seule, dit 
ce rne'decin, faire pe'rir ces cinq enfans. Cette mere si fe'conde, 
dtait age'e de trente ans j elle est ne'e a Corfou; sa taille est 
moyenne : marie'e a quinze ans, elle a eu plusieurs fansses 
couches, et cinq ou six accouchemens a terme : cette der- 
niere fois, elle accoucha, aseptmois, de cinq enfans j un 
male etunefemelle attache's au meme placenta, e'taient morts; 
trois filles unies par un seul placenta, ve'curent deux jours. 

Beaucoup depersonnes encore vivanfes ont connu un perru- 
quier a Paris , dont la femme accoucha six ou sept fois de 
trois enfans a la fois, et vivans : ce perruquier se nommait 
Blunet. 

L’exemple le plus dtonnant, etpar conse'quent le plus rare 
de fecoudite' qui soit arrive' a notre connaissance , est celui 
de cette paysanne russe, laquelle, dans vingt-une couches, eut 
cinquante-sept enfans, qui tons e'taient vivans en 1765. Elle 
en mit au monde quatre a la fois dans quatre couches, trois 
a la fois dans sept couches 5 toutes les autres couches furent 
doubles. Le rnari de cette paysanne s’e'tant remarie', avaitea 
de sa seconde femme quinze enfans en sept couches. Ces fails 
prouvent autant en-faveur de la fdcondite' chez les hommes, 
que chez les femmes) et que dans Thomme , cette proprie'te 
tient a des causes que nous ignorons, et qui sont inde'pen- 
dantes de son organisation apparente ; causes que sans doute 
les recherches anatomiques ne parviendront jamais a de'- 
couvrir. 

Cas singulier de constipation. On lit dans les commen-* 
taires de Leipsick, tom. i5, qu’un homme n’avait d’e'vacua- 
tions stercorales que tous les inercredisj il n’e'tait nullemenf 
incommode' de cet e'trange ajournement d’une fonction si ne'¬ 
cessaire a la sanle' : cet e'tat durait depuis son enfancej ses 
de'jecticns dtaient abondantes et lie'es, ce qui prouve que le 
retard n’e'lait point cause' par un. e'tat morbifique : les autres 
excre'tions e'taient peu conside'rables chez cet individu. On re- 
marque des constipations bisn plus longues que celle-ci, mais 
dans ces circonstances les cxcre'mens subissent toujours des 
alte'rations qui tiennent au long se'jour qu’ils font dans le 
tube intestinal. 

Constitutions ou plusieurs fonctions et actions de la vie 
sortent du mode ordinaire, ou sont abolies. Nous con- 
naissons a Paris un homme d’infiniment d’esprit, e'erivain 
distingud par ses connaissances tres-varie'es dans toutes les 
sciences et dans tous les genres de littc'rature, dont le style 
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pur, original et piquant fait le charme de ses lecteurs^e'ne'- 
voles, comme il est le de'sespoir des auteurs me'diocres sou- 
mis a sa censure. Get homme, si bien partage' du cotd des 
faculte's intellectuelles , pre'sente plusieurs anomalies physio- 
logiques fort rares. Age' d’environ cinquante ans, sa stature 
est grande et grMej son teint est pale et bilieuxy il ne dort 
point, ou au moins jamais plus d’un quart d’heure dans une 
nuit, ce qui est meme fort rare. Lorsqu’il lui est arrive' de 
dormir pendant quatre ou cinq heures, de suite il a fait 
une maladie grave : an semblable sommeil est le pre'curseur 
assure', nous a-t-il dit, d’une maladie dont I’invasion ne peut 
tarder vingt-quatre beures. Il n’a d’e'vacuations stercorales que 
tous les vingt-cinq ou trente jours, et a force de lavemens j 
il en a quelquefois pris seize de suite sans lesrendre. Les me'- 
dicamens purgatife n’ont aucun pouvoir sur son estomac, ni 
sur ses intestins : en gdne'ral, I’usage des me'dicamens lui est 
pemicieux, et jamais il n’en e'prouve de bons effets; ses excre'- 
mens sont des especes de petites pierres plus dures qpe les 
crottins des biches, et a peu pres de cette forme; il n’en 
e'met jamais beaucoup, bien qu’il soit jjres d’un mois dans 
I’etat de constipation. Il n’a jamais d’appe'tit, et ne mange 
point avec plaisir5 il mange tous les jours, mais infiniment 
peu lorsqu’il est seul; cependant son palais sait appre'cier la 
saveur des mets, et lorsque dans un banquet , il est re'uni a 
quelques bons amis, il se livre a un appe'tit factice stimuli 
par le sentiment agre'able qu’il e'prouve. Lbrsqu’il est incom¬ 
mode , il observe, sans en souffrir, la diete la plus austere ; 
il est presqu’un mois entier sans manger, et ne fait usage 
que de boissons e'mollientes, dont il e'prouve alors quelques 
soulagemens. Il s’accoutume aux plus dures fatigues; il a fait 
plusieurs centaines de lieues a pied, sans presque s’arreter ; 
c’est alors qu’il jouissait de la meilleure santd : il fit der- 
nierement deux cents lieues dans une voiture publique , sans 
s’arreter; ses compagnons de voyage dtaient excdde's, tandis 
qu’il sentaitunbien-etre ge'iidral, un ddveloppement de forces 
physiques, qui est remplace' par une sorte de de'bilite', des qu’il 
garde le repos. Sans etre malade, il est constamment dans un 
e'tat d’orgasme qui le rend irascible a la moindre contrarie'td; 
cependant la bonte' de son coeur n’a jamais e'td altdrde; il est 
sensible, ami cbaud, ddvoue'; I’injustice, lors meme qu’elle 
ne I’atteint pas, fait fermenter sa bile, et le rdvolte. Son com¬ 
merce est infiniment agrdable par la varie'te' de ses connais- 
sances , la fdcondite' de son esprit, et la gaiete' caustique qui 
ne I’abandonne jamais, lors meme qu’il est en proieaux souf- 
frances les plus vives, et aux chagrins les plus amers. J’ajoute- 
rai que les narcotiques n’ont point de pouvoir pour provoqiier 
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le sommeil de cet individu, mais qu’ils I’agitent singulierement. 
Un de mes amis les plus chers, homme d’un esprit vaste et 

tres-e'rudit, avait ve'cu jusqu’a I’age de quarante-sept ans sans 
avoir jamais bu. Ce n’e'tait pas qu’il eut de la repugnance 
pour les liquides, ni qu’il s’en trouvat incommode', lorsque 
par complaisance , il en introduisait dans son estomac; mais 
il n’avait jamais soif, ni n’e'prouvait jamais le desir de Loire; 
lorsqu’il s’y trouvait engage' par la socie'te', il buvait plusieurs 
verres de vin, mais seulement apres son repas; sa digestion 
aurait etd trouble'e, s’il eut bu pendant qu’il mangeait. Il 
e'tait d’un excessif appe'tit; on eut pu meme le citer parmi 
les mangeurs extraordinaires; il mangeait fort vite et pendant 
longtemps; il ne prenait jamais de soupe, a moins qu’elle 
■ne fut tres-e'paisse. Malgre' I’idiosjncrasie qui I’e'loignait de 
I’usage des boissons, il e'tait grand connoisseur, gourmet en 
fait de vins, et n’en buvait que d’exquis, dans les occassions 
pu il consentait a tenir tete a des amis; il louait alors avec 
une sorte d’entbousiasme le bon vin qu’il buvait, et cet e'loge 
e'tait le re'sultat du plaisir qu’e'prouvait le sens du gout; cepent 
dant dans un nouveau repas, il fallait employer des sollici- 
tations pour I’engager a prendr^ un plaisir auquel il dtait ton- 
jours sensible. 

La secre'tion des urines e'tait tres-abondante chez cet indi¬ 
vidu, tandis que celle des matieres stercorales ne correspon- 
dait pas a la quantite' do ses alimens. Il e'tait vigoureux , et, 
sansetre gras, ses membres dtaient tres-forts. Quelques cha¬ 
grins vinrent alterer la se'curite' de son ame; il mangea avec 
moins d’appe'tit, et conse'quemment il mangea moins qu’a 
son ordinaire. Il e'prouva des de'faillances qu’il prit pour des 
e'blouissemens; et, bien que tres-instruit en me'decine, science 
qu’il avait e'tudie'e dans les livres seulement, n’en faisant point 
sa profession; bien surtout qu’il fut grand ennemi de la sai- 
gne'e, il consentit a se faire tirer du sang a deux reprises 
Siflfe'rentes, et en quantite' assez conside'rable : peu de jours 
apres ces saigndes si intempestives, il me fit appeler, etje 
le trouvai dans une leucophlegmatie complique'e d’hydro- 
thorax ; mes soins et ceux de plusieurs de mes confi'eres 
tres-habiles, ne purent l|empecher de succomber. Il connut 
la soif pour la premiere fois, dans quelques instans de sa ma- 
ladie ; il but avec beaucoup de docilite', lors meme qu’il n’y 
e'tait point excite' par le besoin physique. Il eut deux fois 
des appe'tits qui rappelaient les jours de sa plus brillante santd; 
nous lui promimes de les satisfaire : il le fit sans acccident, 
ayant toujours conserve' la faculte' de dige'rer. 

Nouyelle pousse des dents dans la vieillesse. D'. Slave, 
dontnous avons de'japarldailleursal’occasiond’une nouvelle 
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pousse de cheveux semblables, pour la coulear, a ceux de sa 
jeunesse, avaittoutes ses dents a quatre-vingts ans. Elies tom- 
berent toutes a cette ^poque 5 au bout de cinq ans elle repous- 
serent, et il cut un nouveau ratelier qu’il conserva jusqu’a 
I’age de cent ans, ou il mounit. 

Un Ecossais mort a cent dix ans, eut trois nouvelles dents a 
un agetres-avanc^ etlorsqu’il avait perdu toutes les anciennes. 

Lord Bacon cite le cas de la vieille comtesse d’Esmard, a 
laquelle il repoussa deux dents nouvelles. 

On lit dans le deuxieme volume des Transactions philoso- 
pbiques^ qu’un vieillard de quatre-vingt-un ans eut une dent 
nouvelle ^ et qu’un autre vieillard de soixante-quinze ans en, 
eut deux. 

Phenomenes de la digestion. Rumination. M. Roubieux, 
docteur m ddecin, a observe' la rumination chez un j eune bomm e 
d’un caractere me'lancolique, d’une constitution de'licate et d’un 
tempdramment pituiteux : il e'prouvait un ape'tit vorace, et 
Biangeait beaucoup de viande. Presque aussitot ajsres avoir 
mangd il ressentait une douleur dans la re'gion e'pigastrique j 
bientbt il avait des rapports , et les alimens revenaient succes- 
sivement a sa bouche : il les ruminait tranquillement, quoiqu’il 
les trouvait quelquefois aigres ; au bout d’une demi-heure la 
rumination e'tait acheve'e, et le jeune homme redevenait gai 
et dispos. Il mourut a trente ans, d’une he'moptysie. 

Le jneme me'decin a vu la rmnination cbez un jeune mili- 
taire, entre' a I’hopital de Montpellier pour un vomissement 
auquel il e'tait sujet; ily avait neuf ans qu’apres une chute sur 
I’e'pigastre, il avait crache' du sang pendant cinq mois •, depuis, 
sa digestion s’opdrait de la maniere suivante : il mangeaitavec 
gout, mais sans avidite' 5 cinq a six minutes apres avoir achevd 
son repas , il e'prouvait une espece de fatigue a la re'gion e'pi¬ 
gastrique et des mouvemens dans I’estomac j une partie des 
alimens revenait dans la bouche, sans que I’individu e'prouv4t 
des rapports bien distincts 5 il machait de nouveau et avalait ; 
au bout d’un quart-d’heure la rumination e'tait acheve'e : alors 
le roalade e'tait pale ettriste , et e'prouvait une douleur si vive 
a I’dpigastre, qu’il fallait qu’il se couchat sur le ventre, et 
souvent il vomissait ce qu’il avait mangd et rumine' 5 la matiere 
du vomissement e'tait d’un gout aigre et rebutant. La douleur 
de I’estomac dtait moins forte dans I’intervalle des repas, mais 
elle avait constamment lieu. Le malade avait une diarrhe'e 
permanente , il vomissait les alimens liquides plutot que les 
solidesj ses muscles dtaient bien nourris, son visage dtait 
maigre, et son bas-ventre si aplati, qu’on pouvait facilement 
toucher, en le pressant, la colonne verte'brale.' 

M. Delrnas, mddecin a Montpellier, a vu un e'tudiantea 
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medecine qui mangeait de bon ape'tit et meme avec avidife' 
et gloutonnerie, cbez lequel, quelque temps apres le repas, 
les alimens se pre'sentaient a la Louche sous forme debouillie, • 
mais sans odeur ni saveur d.dsagre'able j sa rumination ne I’in- 
commodait nullement et se faisait sans difiS.cultd; il jouissait 
d’une tres-bonne santd, et ne se rappelait pas de I’dpoque a 
laquelle il avait commencd a etre sujet ala rumination, 

J’ai connu un jeune bomme agd de vingt et quelques an- 
ne'es , gros et trapu , mangeur insatiable et buvant beauconp 
de vin et de liqueurs spiritueuses 5 il ruminait en dormant, et 
souvent son oreiller e'tait rempli d’une bouillie alimentaire 
qui s’e'chappait de sa bouche pendant la rumination. 

Un bomme age' de quarante ans, Men constitue', mais 
tres-affecte' des nerfs , e'prouve depuis quatre ou cinq ans., 
e'poque ou ses maux de nerfs se sont aggrave's , des rumina¬ 
tions irre'gulieres j elles ne sont ni le produit dlune surcharge 
de I’estomac, ni le signi^ d’une mauvaise digestion j elles de¬ 
pendent de I’e'tat de seS nerfs j lorsqu’ils sont excites, les 
abmens se prdsentent dans sa boucbe, quelquefois pendant le 
diner memej leplus souvent plusieurs beures apres le repas, 
il cracbe les alimens dont la saveur le ddgoute j lorsque la rumi¬ 
nation est conside'rable, ilafaimle soir, et mange sans e'prou- 
verde nouveau le pbe'nomene qui a ndcessite' le second repas. 

Sur la faculte' de vomira-volontd. La Gazette de Sante', ac- 
tuellementre'digdepar un m^decin distingue', M. le docteur 
Montdgre, rapporte une suite d’expdriences entreprises parun 
me'decin dela faculte' de Paris, danslavue de porter quelques 
lumieres nouvelles sur la digestion. Ce me'decin, qui nous est 
connu, a voulutournerau profit de la science la faculte'dont il 
i ouit depuis son enfance, de contracter son estomac et de rendre 
a volonte', sans nausde et sans aucun sentiment pe'nible, les 
matieres qui s’y trouvent contenues. On pent voir le de'tail 
des expe'riences dont il s’agit dans la Gazette de Santd, ou 
elles sont consigne'es, a commencer du N°. du avril ,812. 

Sennebier, dans le discours pre'liminaire qu’il a mis en 
tete de sa traduction des expe'riences de Spallanzani sur la 
digestion, rapporte aussi qiie M. Gosse, dn Geneve, jouit 
d’une faculte' semblable, et qu’il a cherchd pareillement a en 
tirer parti pour la science. Ily a cette diffe'rence entre la faculty 
dont jouit le me'decin parisien et celle qui se remarque cbez 
M. Gosse , c’est que ce dernier vomit en avalant de Fair, et 
le premier par le seul pouvoir de la volontd. 

Diaped'ese ou sueurdesang. Catherine Merlin, de Chaulny, 
age'e de quarante-six ans ,-tres-forte, exempte de maladies,,- 
parfaitement re'gle'e , recut a vingt-buit ans un coup de pied 
d’un boeuf sur la re'gion e'pigastrique ^ elle tomba sans connais- 
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sance, etbientot apres rendit par la Louche une grande quan- 
tite' de sang} les secours de Tart ne pnrent s’opposei' a cette 
he'morrhagie, quiserenouvellait journellement, avccdes efforts 
convulsifs t les forces s’epuisaient: cependant tons les accidens 
cesserent pen a pres ^ serdement et pe'riodiquement de huit a 
quinze jours, elle ressentait des e'touffemens, de I’ardeur dans 
I’estomac , etvomissait une Kvre de sang, puis elle e'tait soula- 
ge'e. Cette hdmatdmese dtu-a de cette sorte pendant quinze ans , 
sans que le flux menstmel se de'rangeat. Un me'decin ignorant 
ayant donnd inte'rieurement des astringens a cette femme, les 
vomissemens se supprimerent en partie , etle sang se fit jour 
par I’extre'mite des vaisseaux exhalans qui se terminent a la 
surface du corps, et transuda tous les jours sur quelques re'- 
gions de la peau. II n’est aucune partie de la surface cutane'e 
quin’ait e'te' a son tour le sie'ge de cette diape'dese : le deyant 
de la poitrine , le dos, les cuisses, les jambes , les pieds, les 
extre'mite's des doigts. Jamais les regies n’en ont e'te' ddran- 
ge'es. Quand le sang a finide couler, lamaladeperd I’apdtit, 
est oppresse'e, a des malaises et garde le lit. Cet e'tat va en 
empirant pendant quelques jours 3 mais un prurit sur une par- 
tie quelconque du corps, annonce a la malade que son sang 
va couler j il coule en effet, et les accidens cessent. 

C’est a quarante-six ans que M. le docteur Boivin I’a obser- 
ve'e. Ilya deux ans qu’elle n’est plus rdglde; cette re'volution 
n’a cause' aucun trouble ni aucun cbangcment a la diape'dese. 
Meme quantite' de sang par les sueursj c’dtait le cuir cheyelu 
ainsiquele dessus du menton, d’un angle delamacboirea I’au- 

■ tre, qui saignaient lorsque le me'decin e'crivait. Tous les jours 
deux fois, a des heures inde'termine'es, la malade sent un prurit 
et de la cbaleur. La peau de I’endroit ou la diape'dese a lieu est 
un peu gonfle'e, et le sang sort par les pores 3 il coule a grosses 
gouttes. Enpromenantledoigtsurla peau gonfle'e qui est dou- 
loureuse, on acce'lere la sortie du sang. Apres I’dcoulenierit 
on lave la peau, et elle ne differe en rien de celle du reste du 
corps. Cette femme dtait en bonne santd, elle n’e'tait, pas 
affaiblie. Le mddecin, a la couleur du sang, le juge arte'riel. 
La malade mange habituellementpeu. (JournaldeMedecine). 

J’ai eu I’occasion d'observer une diape'dese pe'riodique qui 
semanifestachez unhomme d’e'tat, agd de quarante-cinqans, 
a la suite de grands chagrins, de travaux prolongds du cabinet 
pendant plusieurs anne'es. Ce magistrat e'tait d’une taille. or¬ 
dinaire j il avait les cheveux blonds, le teint colore', la peau 
blanche et fine : il dtait d’un tempe'ramment sanguin et d’un 
Caractere impdtueux. A la suite de quelques veilles cause'es 
par un travail important, et dans un moment ou le sujet 
dprouvait des affections de Fame tres-pdnibles , il se livra 
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avec indiscretion aux plaisirs de I’amour pendant une 
partie de la nuit; le lendenaain je le trouvai dans nne 
grande agitation fe'brile, ayant de vives douleurs aux cuis- 
ses, aux jambes, aux aines, au pubis et particulierement 
a la verge. Toutes les parties que je viens de nommer 
c'taient inonde'es de sangj il coulait avec abundance des 
pores du gland. Mes soins, qu’il serait trop long d’exposer 
ici, d’autant plus qu’ils ne prdsentent aucuns moyens nou- 
veaux, parvinrentalairecesserladiapddese; maiselle serepro- 
duisait tous les quinze ou vingt jours au plustard, et les memes 
moyens en de'barrassaient le malade, au bout de deux ou trois 
jours. J’ai suivi le malade pendant'environ vingt mois, obser¬ 
vant toujours le meme accident: seulement et sur les trois 
derniers mois, la crise e'taitjnoins longue etlaperte dusang 
moins considerable. La verge fut toujours la partie la plus 
affecte'e : une douleur cuisante accompagnait constamment la 
diape'dese. 

Idiosjncrasie tres-rare. II y a environ (piatre-vingts ans 
qu’une femme , nommde Smith, s’e'tablit pres de Plymouth, 
anx Etats-TJnis d’Ame'rique elle transmit a ses descendans 
males seulement, une idiosyncrasie bien dtonnante r si la 
peau d’un de ces individus recoit la moindre e'gratignure, 
il en resulte une he'morragie aussi considerable que si elle 
provenait d’une large blessure. Dans quelques cas les par¬ 
ties divise'es ont paru vouloir se re'unir, et ont montrd quelques 
dispositions a se cicatriser •, quelquefois meme la cicatrisation 
dta^ presque faite, lorsque , environ huit jours apres Fdgra- 
tignure ou la blessure, quelque le'gere qii’elle fut, une hdmor- 
ragie nouvelle s’est de'clare'e surtoute la surface de lablessure." 
Cet accident continue pendant plusieurs jours j I’esprit du 
malade s’abat, la figure devient pale, mdlancolique j le pouls 
est petit et fre'quent, et la mort succede a son extreme ddbi- 
litd. Une saigne'e, faite chez un des membres de cette famille; 
a produit les memes accidens j aussi a-t-elle proscrit a jamaii 
cette operation. Tous les remedes intdrieurs, tous les moyens 
chirurgicaux, ont dte' insuffisans pour arreter I’he'morragie des 
descendans de la femme Smith. Depuis quelques arine'es on a 
de'couvert que le sulfate de soude estle ve'ritsible antidote-des 
hdmorragies qui peuvent leur survenir. L’individu qui en est 
atteint, prend de ce sel sous la forme purgative, pendant 
deux ou trois matine'es de suite : I’efFusion dii sang s’arrete 
et le malade est gue'ri. Ce qu’il y a de bien particulier, c’est 
que les femmes de cette famille sent exemptes de ces he'morra- 
gies, bien qu’elles en transmettent I’idiosyncrasie a leurs en- 
fans males. ^ 

Baiilou rapporte le fait suivant; « Plusieurs mddccins de 
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Paris , dlt ce praticien ce'lebre, s’etaient assembles pour de'li- 
be'rer sur I’dtat d’une femme de condition ; la consultation se 
faisait au soleil couchant •, ils ^uittent la malade pour contem- 
pler i’e'tatdu ciel, sans pouvoir se doutermeme qu’elle courut 
aucun danger. On les rappelle sur-le-cbamp aupres d’elle, 
parce qu’elle venait de tomber sans connaissance au moment 
memedu coucher du soleil j et ils virent tous, avec e'tonne- 
ment, qu’elle ne revint a elle que lorsque cet astre eut reparu 
sur rborizon. » 

Le ce'lebre chancelier Bacon, au rapport de Me'ad, dtait 
d’une sante' aussi de'licate que son esprit dtait vaste et lumi- 
neux; il tombait subitement en faiblesse toutes les fois que la 
lune se couchait, et cela lui arrivait constamment sans aucune 
cause manifeste , sans meme qu’il y songeat: Bacon ne reve- 
naitdeces e'vanouissemens que quandcet astre reparaissait sur 
I’horizon. 

line de'pendraitque demoidemultiplierlesexemples d’idio- 
^crasie de ce genre, silesbornes de cet article ne m’obligeaient 
iunesorte d’e'conomie dans I’exposition des faits analogues. 

Longe'nte'. Tous les recueils fourmillent d’exemplesdelon- 
g^vite'-, quoiqu’il soit assez remarquable de voir des hommes 
atteindre I’age de cent ans, ces centenaires sont trop com¬ 
mons pour que nous en fassions mention} nous citerons 
qaelques exemples d’individus qui ont vdcu plus d’un siecle 
et demi, sans cependant garantir I’exactitude du calcul qui 
a iU fait de leur age. 

John Sinclair cite le cas d’un Ecossais qui vdcut jusqu’a 
I’age de cent quatre-vingts ans. Le fait a d’ailleurs dtd impri- 
me a Londres, dans le Code of health, vol. II. 

L’auteur d’un dictionnaire hoUandais, intituld Het alge~ 
men historich Vanderboh, assure qu’un Hongrois, nomme 
JeanKorni, ve'cut cent soixante-douze ans; Sarabe, safemme, 
cent soixante-quatre. On lit, dans le meme ouvrage, que 
Setrasch Czarten, aussi Hongrois, vdcut cent quatre-vingt- 
sept ans; il dtait ne' en iSSy. Peu de jours avant sa mort, il 
allait, appuyd sur un baton, a un mille de son logis attendee, 
a la maison de poste, I’arrivde des voyageurs, pour en solli- 
citer quelques secours qu’on refusait rarement a son grand 
age: sa vue dtait extremement affaiblie; sa barbe et ses che- 
veux dtaient d’un blanc verdatre; il avait perdu jjresqpie toutes 
ses dents; illui restait un fils dgd de quatre-vingt-quinze ans. 
Czarten ne se nourrissait que de lait et d’une espece de petit 
gateau que les Hongrois nomment kalatschen : il buvait un 
bon verre d’eau-de-vie ajires son repas. Ses descendans , a 
la cinquieme ge'ndration, embellissaient son extreme vieillesse. 

John Sinclair a tracd les prdeeptes qu’ou doit suivre 
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pour atteindre une longue vieillesse : robservation prouve 
cependant que les vieillards qui y sont parvenus avaient ve'cu 
comme les autres bonimes. Nous ne croyous pas que Plem- 
pius ait eu raison de soutenir, dans son ouvrage intitule' 
Fondamentum medicince, que les vieillards ont la faculty 
de rajeunirlorsqu’ils sont parvenus aun age tres-avance'. Les 
pbe'nomenes de la pousse de nouvelles dents, le re'tablisse- 
ment de la vue, la venue de nouveaux cbeveux orn^s des 
couleurs de la jeunesse, sont des cas fortuits qui, d’ailleurs, 
n’e'taient pas accompagne's de ces caracteres qui, dans le reste 
de la vie , signalent la jeunesse. 

Le Journal de Madrid, de 1775, affinnait, sur I’obser- 
vation d’un te'moin oculaire, qu’il existait, dans les posses¬ 
sions espagnoles de I’Ame'rique me'ridionale, une ne'gresse 
Sge'e de cent soixante-quatorze ans j les e'poques que citait 
cette femme, qui n’e'tart pas naturelle du pays, prouvaient 
en faveur de son assertion. 

Henri Jenkens , anglais , avait ve'cu cent quatre-vingt-neuf 
ans j il mourut en 1690. II avait assiste', ^en i5i3 , a une 
bataille. Cinq centenaires de sa paroisse I’avaient toujours 
connu vieux. II existe une de'position de lui dans un tribu¬ 
nal , dans laquelle il disait a cette dpoque avoir cent cin- 
quante-se])t ans. Un monument a e'te' drige' a ce patriarche, 
qui rappelle des temps ante'rieurs au de'luge. 

BufFon rapporte I’exemple d’un vieillard qui ve'cut cent 
soixante-cinq ans. 

Un paysan polonals ve'cut cent cinquante-sept ans et avait 
constammenttravaille'jusqu’al’age de cent quarante-cinqans; 
il e'tait toujours vetu fort le'gerement, quelque froid qu’ilifit. 
Son pere avait, dit la tradition, vdcu cent cinquante ans. 
L’anglais Jobn Poor etait arrivd a Page de cent cinquante-: 
deux ans, et I’un de ses fils a cent vingt-sept. . . 

Menstruation tardive. Une femrrie du Havre-de-Grace, 
dans les Etats-Unis d’Ame'rique, e'tait 4ge'e de quarante-deux 
ans, et n’avait jamais eu ses regies , bien que jouissant d’une 
bonne santd et marie'e depuis long-temps : a cet age elle 
e'prouva diverses indispositions qui firent soupconner a son 
mddecin que ses menstrues e'taient supjirime'es. Instruit par 
la malade qu’elle n’avait jamais dte' sujette a cette e'vacua- 
tion pe'riodique, le me'decin ordonna une saigne'e et quelques- 
le'gers remedes propres a provoquer la crise qu’il soupcop- 
nait devoir se manifester. En effet, les menstrues ne tarderept 
pas a couler, et suivirent I’ordre pdriodique. {The Philadelr 
phia medical museum, 1806.) 

J’ai observe' une e'vacuation qui avait tous les caracteres 
du flux meastruel, cbez uu bomme %e' de plus de trente 
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ans, qui y ^tait sujet depuis Page de puberte , et apres 
les premiers aetes ve'ne'riens auxquels il s’e'tait livre'. Cette 
Evacuation, tres-re'guliere, s’ope'rait par la verge; le sujet 
e'prouvait des douleurs coliquatives vingt-quatre lieures avant 
I’he'morragie , et se sentait soulage', puis gue'ri, lorsqu’elle se 
manifestait. Lepremierjour, le flux menstruel e'taitfort abon- 
dant; il diminuait le second et cessaita la fin du troisieme. Get 
homme e'tait tres-apte et tres-ardent aux plaisirs de I’amour, 
et s’y adonnait beaucoup. Doit-on attribuer cette he'morragie 
pe'riodique a un diathese he'morroidal, ou bien a une veri¬ 
table menstruation ? Des observations sur I’individu ne m’ont 
rien fait remarquer qui put en faire soupconner I’existence. 

L’auteur de cet article connait une demoiselle bien con- 
forme'e, jouissant d’une bonne sante', chez laquelle tons les si- 
gnes de la puberte' se sont ddveloppe's a l’4ge ordinaire, excepte 
I’Ecoulement menstruel; elle a maintenant pres de trente ans, 
et malgre' les moyens the'rapeutiques dont les me'decins ont 
fait usage pour provoquer le comple'ment de la nubilite', la na¬ 
ture s’est toujours montrde rebelle a ses propres lois. Cette 
demoiselle, quoiqu’en bonne sante',.esttaciturne, fuitle grand 
monde ou son rang I’appelle, et s’est condamne'e au ce'Ubat. 

On lit le fait suivant dans le Bulletin des Sciences mddi- 
cales du de'partementde I’Em-e, de janvier 1808. Une jeune 
personne avait ses regies pour la premiere fois, quelques jours 
apres avoir- ete vaccine'e ; le virus vaccin resta sans effet tant 
que la menstruation eut lieu: des qu’elle eut cesse', la vac¬ 
cine reprit sa marcbe ordinaire. J’ai dtd tdmoin d’un cas 
analogue au pre'cEdent, quant au pouvoir que la vaccine 
exerce sur nos fonctions et sur nos organes. J’avais ino- 
cnlE la vaccine a un enfant de 'sept ans; le sixieme jour, 
il fut pris de la rougeole avec une fievre conside'rable : le 
bouton vaccin demeura stationnaire jusqu’a la terminaison 
de la rougeole qui eut lieu le septieme jour. Des-lors 
la pustule vaccinale se ddveloppa et suivit sa marcbe accou- 
tumEe, en sorte que le seizieme jour elle avait la forme 
et la propriEtE d’un bouton de liuit jours; je recueillis 
du vaccin chez cet enfant, pour pratiquer de nouvelles vacci¬ 
nations qui em-ent le succes et suivirent la marcbe accou- 
tumEe. 

/}for/s apparentes. Le docteur Cheyne assure avoir connu 
un homme qui paraissait mort, et revenait a la vie selon sa 
volontE. 

Le Journal des sayans , de 1746', rapporte le cas d’une 
dame qu’on crut morte ; son mari inconsolable voulut veiller 
aiipres de ses restes pendant liuit jours; au bout de ce temps , 
die se re'veilla en bonne sante. Il est probable que cette dame 

4- i5. 
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t'prouvaitim sommeil lethargique. Ce cas peut toujours ette 
classe parmi ceux qui sont rares, car le sommeil simulant la 
mort aurait e't^ bien long. Cette histoire a quelque chose de 
bien romanesque, et tout en la rapportant, nous sommesloin 
d'engagernos lecteurs a y ajouter une foi trop aveugle. 

La lethargic simule tellement la mort chez quelques indi- 
vidus , que plusieurs ont e'te inhume's quoique vivans. On 
connait une multitude de fails qui prouvent combien il faut 
de circonspection pour prononcer que la mort est veritable. 
Parmi les cas nombreux'de morts apparentes, piiblie's par les 
observateurs, je citerai celui qui nous a dte' transmis par Zac- 
chias. tin jeune pestife're' tomba, a Rome, dans une lethargie 
ou I’absence de tous les signes de la vie le fit ranger parmi les 
morts j tandis qu’on le transportait avec d’autres cadavres, 
il s’e'veilla et fut r'e'inte'gre' dans I’hopital destine aux pestife'rds. 
Deux jours apres, retombe' dans sa le'thargie, il mt encore 
repute' pour mort et conduit au lieu de la se'pulture, la il donna 
de nouveaux signes de vie qui le sauverent une seconde fois, 
Ce jeune homme fut parfaitement gue'ri. 

D’autres le'thargiques ont e'te' enterre's, et n’ont e'te' sauv^s 
que par la cupidite' de ceux qui les ont exhume's pour les de'- 
pouiller : te'moin, le fait rapporte' par Massieu d’une dame 
de Cologne qui, en iSyi, fut enterre'e vivante et revint a elle 
au moment ou le fossoyeur r’ouvrit sa fosse pour lui enlever 
une bague de prix. Encore cet e'vdnement arrive' a Poitiers, 
plus re'cemment: la femme d’un orfe'vre nomme' Mernache, 
fut enterre'e avec des joyaux qu’unpauvre voulut s’approprier 
pendant la nuit j I’effort qu’il fit pour arracher une bague du 
doigt de la le'thargique, la re'veilla et la sauva. Depuis sa re¬ 
surrection , .elle eut plusieurs enfans , de meme que la dame 
de Cologne dont il vient d’etre question. 

Saint Augustin rapporte qu’un pretre, nomme' Rutilut, 
avait une ame tellement maitresse de ses sens, qu’il les privait, 
quand il voulait, du sentiment et devenait comme mort. On 
le brulait, on le piquait sans qu’il sentit rien j il ne s’aperce- 
vait des brfilures et des piqures que par les plaies qu’il en 
conservait. Il se privait, dans cert e'tat, de toute respiration 
apparente. 

Ob^siie. Marie Frangoise Clay, ne'e dans I’indigence, ent 
de 1’embonpoint de bonne heure : a treize ans, elle eut ses 
regies et de'ja un grand embonpoint. Maride a vingt-cinq 
ans, elle suivait constamment son mari, a pied, dans les 
courses de ville en ville que ne'cessitait son e'tat de fripier. 
Malgre' son embonpoint qui faisait de continuels progres , elle 
eut six enfans, les uns morts-nds ou qui moururent quelque 
temps apres leur naissance| un seul surve'cut et n’offlit rien 
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<d’extraordinaire dans son embonpoint et sa constitution. Le 
dernier enfant fut concu a trente-cinq ans. Ni ses couches , 
ni ses courses , ni I’iudigence dans laquelle elle tomba et 
qui la forca de mendier a la porte d’une e'glise, n’arrete- 
rent les progres de son embonpoint. A I’age de quarante ans, 
cette femme, de lataillc de cinq pieds un pouce, avail cinq pieds 
deux pouces de circonfe'rence mesure'e an niveau de I’ombi- 
lic. Sa tete, petite eu e'gard au volume de son corjjs, se 
perdait au milieu de ses e'normes e'paules entre lesquelles 
elle semblait immobile. Son cou avait disparu et ne laissait 
entre la tete et la poitrine qu’un sillon de plusieurs pouces 
de profondeurj la poitrine avait une circonfe'rence et des 
dimensions prodigieuses, dans quelque sens qu’on I’examiuat. 
En arriere , les e'paules, souleve'es par la graisse, formaient 
deux larges reliefs. Ses mamelles avaient vingt-buit pouces 
de circonfe'rence a leur base, et dix pouces de largeur de 
la base au mamelonj elles recouvraieut le ventre jusqu’a I’om^ 
bilic. Les bras dtaient dleve's et e'carte's du corjis par le vo¬ 
lume de la graisse amasse'e sous les aisselles. Le ventre, sd- 
pai-e' en avant de la poitrine par un large et profond. sillon, 
et surmonte' par les mamelles, n’e'tait pas en proportion aussi 
volumineux que la poitrine, ses parrois amincies par six ges¬ 
tations n’avaient qu’une e'paisseur mddiocre, et son volume 
paraissait ne tenir qu’a celui des visceres contenus. Les lom- 
bes avaient deux pieds et demi de longueur, les hanches , 
pourvues d’un dnorme embonpoint, et s’e'levant jusque sur 
les cotes de la poitrine , semblaient faites pour la soutenir 
etsen'ir de point d’ajapui aux bras. Les cuisses et les jambes, 
outre leur grosseur,, avaient pour caractere bien remarquable 
celui d’etre creusdes a de petites distances par des sillons 
circulaires et profonds , tels qu’on en observe sur les cuisses 
et les jambes des enfans bien nourris. Les membres supdrieurs 
avaient conserve' leur forme et leui's proportions primitives, 
Taugmentation de leur volume ne les rendaient pas difformes. 

• Cette femme , a quarante ans , perdit ses regies et fut 
atteinte d’une maladie organique du cmur, laquelle n’ajant 
aucune connexion avec Tobesite', comme I’observe M. Du- 
pujtren, qui a public' cette observation, ne sera point dd- 
crite ici. Elle mourut. 

Jean Borel, cent, 1, obser. 48, cite I’observation d’une 
femme dont cbaque mamelle pesait au moins trente Hvres, 
elle les renfermait dans un sac qu’elle s’attachait au cou , afin 
dPen pouvoir supporter le poids. II est a remarquer que cette 
e'normitd des mamelles n’avait aucune proportion avec les 
reste du coi^s, dont les autres jiarties dtaient dans les di¬ 
mensions ordinaires. 

i3. 
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II vicnt de mourir, a Paris, une dame age'e de vin^-qualre 
ans, dont I’obdsile' e'tait si prodigieuse qu’elle passait qiiatre 
cent quatre-vingt-six livres. Elle ne pouvait rnonter en voi- 
ture, mais elle faisait, a pied, un excercice journalier assez 
conside'rable j seulement il fallait qu’elle fut soutenue par un 
aide qui la maintenait dans I’e'tat d’e'quilibre auquel se refusait 
le centre de gravitd. 

Repi'oduction d’un angle a la deuxieme phalange du doigl. 
M. Ormancay, cbirurgien a Dijon, fut consulte', en 1804, 
par une femme qui portait depuis plusieurs inois un ulcere 
a Fextre'mite' du doigt de la mam droite , a la suite d’un pa¬ 
naris qui lui avait fait perdre la troisieme phalange, toute. 
la surface articulaire et une partie de la substance compacte 
de la seconde. Les conseils de I’homme instruit auquel cette 
femme s’adressa, lui procurerent une prompte gue'rison; 
I’ongle se reproduisit a la deuxieme phalange, s’inclinant de 
la face sous-palmaire a la face sus-pahnaire du doigt, en sorte 
qu’il recouvrait le moignon. 

Tulpius avait e'td tdmoin d’un cas semblable j il le rap- 
porte dans sa cinquante-cinquieme observation. 

Odorat. Une jeune dame a pre'sentd I’exemple d’une per¬ 
fection bien rare de I’odorat; c’e'tait une francaise qui alia 
habiter Naples : elle y e'prouva des peines d’esprit, des cha¬ 
grins cuisans qui affecterent singulierement ses nerfs, dep 
fort sensibles: Elle dprouva, sous ce rapport, diverses affec¬ 
tions que les soins et surtout la cessation .de ses chagrins dis- 
siperent j mais elle conserva un de'veloppement du sens de 
I’odorat qui ne fit qu’augmenter par la suite. La moindre 
odeur lui e'tait de'sagre'able , quelle qu’en fut la nature.-;Il j 
en avait qui lui e'taient insupportables j par exemple, celle 
qui dmane du coiqjs humain. Elle savait dans un cerclenom- 
breux, reconnaitre, par son odorat, qu’elles e'taient les fem¬ 
mes chez lesquelles la re'volution menstmelle avait lieu. Elle 
ne pouvait supporter I’odeur de ses draps, lorsque son lit avait 
dtd fait par une autre que par elle; aussi se de'cida-t-ellease 
passer des services de sa femme-de-chambre pour cet objet. 
C’est de notre collegue, M. Cadet de Gassicourt, que nous 
tenons cette observation, la dame en question lui ayant expose 
son e'tat afin qu’il put lui envoyer des conseils recueillis chez 
les mddecins de Paris. C’est sans doute le climat de I’ltalie 
qui exerca cette influence sur cette dame doue'e d’une grande 
sensibilite'. Tout le monde sait que les dames romaines ne 
peuvent supporter aucune odeur, qu’ellcs ne font jamais 
usage de fleurs ni sur elles , ni dans leurs appartemens, et que 
Todeur meme qpi rdsulte du cuir des souUers neufe les 
incommode. 
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Au rapport du chevalier Dighbi, un jeune garcon e'leve' pas 
Ses parens dans une foret, oii ils se mettaient'a I’abri des ra¬ 
vages de la guerre, et qui n’y avail ve'cu que de racines, avail 
le sens de Todorat si exquis, quhl 'distinguait par ce sens 
I’approche des ennemis. Fait prisonnier et prenant d’autres 
moeurs, il perdit une partie de la perfection de son odorat. 
Cependant cette taculle' e'tait assez de'veloppe'e pour qu’il put 
distinguer, par le flair, sa femme de toute autre, et pour 
qu’il put la retrouver A la piste comme font les chiens. 

Ouie. Willis assure qu’une femme, afiecte'e de surdite , 
n’entendait le son de la voix que lorsqu’on faisait un grand 
bruit autour d’elle, en battant un tambour ou en sonnant une 
cloche. Willis explique ce phe'nomene par une the'orie que 
nos connaissances anatomiques actuelles semblent contredire. 
II croit que les sons bruyans, e'clatans, de'terminent une ten¬ 
sion a la membrane du tympan qui le fait vibrer. Notre col- 
legue, M. le professeur Richerand, n’admet pas ce systeme 
de tension", attendu I’absence totale de fibres musculaires au 
tympan. Le phdnomene que pre'sentait cette femme dont 
parle Willis, est une de ces anomalies nerveuses dont il est 
presqu’impossible de donner ime explication satisfaisante. 

On lit, dans les Mdmoires de I’acade'mie des sciences de 
1708, qu’un maitre a danser, attaque' d’une fievre violente, 
de' Idthargie accompagne'e de vdsanie , a recouvre' la sante' et 
le bon sens par le pouvoir d’une musique melodieuse. 

Des accords me'lodieux gudrirent un musicien d’une fievre 
continue avec de'Hre. {Hist. acad., 1717. ) 

Ce fut en charmant le sens de I’ou'ie de Saul, quelahaiqoe 
de David gudrit ce roi des Hdbreux •, les accords me'lodieux 
semblaient dilater ses nerfs et dissipaient I’afireuse mdlancolie 

Il existait, a Amiens, une femme parfaitemeutsourde , mais 
qui comprenait tout ce qu’on lui disait en regardant le mou- 
vement des levresde son interlocuteurj il suffisait de remuer 
les leyr.es, sans articuler des sons, pour en etre eompris. 
Lui parlait-on une langue qp’elle ne connaissait pas, elle 
cessait de comprendre. {Lecat, Traite des sens ). 

Un jeune homme de viagt-quatre ans , sourd-muet de nais- 
sance, eommenca tout ^ coup a parler : on sut de lui que 
cinq mois auparavant il avail entendu le son des cloches , et 
avail dtd extremement surpris de cette sensation nouvelle et 
inconnue. Il fut plusieurs mois a s’essayer a parler, en repd- 
tant tout has les paroles quil entendait profe'rer. Lorsqu’il 
commenga a parler, il nele faisait qu’imparfaitement. ( Hist, 
acad., 1705). 

Poljphages. Nous,lisons, dans les Commeutaires de Leijv- 
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sick, I’histoife d’un tiomme de Wirtemberg, qui etait d'nne 
telle voracite' qu’il mangeait un coclion de lait, quelqucfoie 
un mouton entier| il avalait de Fargile, des caillo'us, du verre, 
et s'e'nivrait avec de I’eau-de-vie 5 il ve'cut ainsi jasqu’a I’age 
de soixante ans. Dcpuis lors, il devint sobre et mourut age' 
de soixante-dix-neuf ans, dans un grand e'tat de maigreur. Il 
n’avait plus de dents lorsqu’il mourut. L’e'piploon de'pourvu 
de graisse e'tait tres-mince. Le foie couvrait tous les vis- 
eeres abdominauxj I’estomac e'tait tres-e'pais et fort grand. 
Les intestins e'taient tres-e'troits ; le colon e'tait tres-resserrd 
en quelques endroits et tres-large en d’’autres. La sobridtd 
dans laquelle ce vieillard avait ve'cu pendant dix-neuf ans ue 
permit de tirer aucune induction de I’autopsie de son cadavre. 

L’observation suivante, toute dtonnante qu’elle est, ne pent 
etre re'vdque'e en doute , les faits ajant eu pour te'moinstous 
les me'decins d’iine grande ville, qui les ont constate's par pro- 
ees-verbal. 

Il mourut, a I’hopital de la marine de Brest, le dix oc- 
tobre 1774 , un forcat qui s’y e'tait plaint vaguement de 
toux, de maux d’estomac et de coliques. A I’buverture du 
cadavre, qui fut faite en pre'sence de tous les officiers de 
santd de I’hopital et beaucoup de me'decins et de cbirurgiens 
de Brest, on s’apercut que restomac n’e'tait pas a sa place 
accoutume'e 5 il occupait lliyppcondre gauche , la re'gion lom- 
baire ct iliaque du meme cote', et s’e'tendait jusque dans le Fetit bassin et dans le trou ov^laire. Ce viscere e'tait, comme 

on voit, beaucoup plus de'veloppe' que dans 1’e'tat ordinairej 
il avait la forme d’un quarre' long et contenait les pikes 
suivantes. Une portion de cercle debariquededix-neufpouces 
de long et demi-pouce de diametre 5 un morceau de bois de 
genet de six pouces de long et demi-pouce de diamkre ■, un 
autre morceau de huit pouces de long, un de six ponces; 
vingt-deux autres morceaux de bois, la plupart longs de trois, 
quatre ou cinq pouces, plus une cuiller de bois de cinq pouces 
de long, un tujau d’entonnoir de fer-blanc de trois pouces 
de long et d’un pouce de diametre ; une autre portion d’en¬ 
tonnoir de deux pouces et demi ; le manche d’une cuiller 
d’e'tain de quatre pouces et demi; une cuiller d’dtain entike, 
de sept pouces de long, un autre de trois pouces, une troi- 
sjeme de deux pouces et demi; un briquet en fer de dent 
pouces et demi de long et pesant plus d’une once et demic; 
un fourneau de pipe avec un morceau de tujau, le tout ajant 
trois pouces dje longueur ; un clou de deux pouces, un autre 
tres-pointu d’un pouce et demi; trois portions de, boucles 
d’e'tain; un petit morcean de come ; deux morceaux de verre' 
blane de formes irre'gulieres, le plus grand avait un pouce 



CAS C99 

qualre lignes de long et un demi ponce de large} deux mor- 
ceaux de cuir de trois ponces de large. Un eouteau avec sa 
lame a manclie de bois, recoiirbe', de trois ponces et demi de 
large. Le poids de tons ces corps e'tait d’une Hvre six onces 
quatre gros. Les renseignemens qui ont e'te' recneillis snr ce 
singulier polyphage, sont qn’il avait le cervean de'range, qn’il 
e'tait attaque' d’hypocondrie ; sonvent ses camarades Ini per- 
suadaient qn’il dtait tres-malade , lorsqn’il ne I’e'tait point. II 
passait pour tres-grand mangeur : il grattait le mortier et la 
cliaux qui couvrait la muraille de son re'duit, pour le mettre 
dans sa soupe. Sonvent il avait des acces de fievre qui s’an- 
nongaient par une abondante salivation ; il lui fallait alors la 
nourriture de quatre bommes pour apaiser son appe'tit. Lors- 
qu’il n’avait pas de quoi le satisfaire , il avalait des cuillers, 
des boutons de veste, ducuir, des morceaux de bois. 

Il est mort ily a quelques anndes, an Jardin des Plantes, un 
•polyphage nomme' Bijoux, a qui Ton a vu faire des prodiges 
de gloutonnerie j c’e'tait un gargon de la Me'nagerie, qui se 
piquait de connaissances en histoire naturelle, et surtout en 
zoologie. Il avait la manie assez originale de classer les ani- 
maux d’apres la forme de leurs excre'mens , dont il avait une 
collection. Il e'tait curieux de I’entendre disserter sur unpareil 
sujet, etmotiversadoctrine. Bijoux est mort d’indigestionpour 
avoir avald im pain chaud pesant huit livres. On I’a vu se jeter 
avidement sur les objets les plus ddgoutans, afin de calmer la 
faim qui le pressait incessamment. C’est ainsi qu’il de'vora le 
corps d’un lion mort de maladie a la Me'nagerie. 

Bijoux et tons les polyphages dont I’histoire nous a transmis 
les hauts faits , sont elface's par le fameux Tarrare , que tout 
Paris a connu, et qui mourut a Versailles, ily a environ qua- 
torze ans ', a Page de vingt-six ans. 

M. le professeur Percy, qui a to Tarrare et qui a fait des 
recherches sur ce singulierpersonnage ,nous enatransmis.Phis- 
toire dans un me'moire tres-curieux sur la polyphagie j c’est de 
ce me'moire que je vais extraire les details qui concernent cepo- 
Ijphage. Tarrare a renouvelle'parminous la fable d’Erisichton, 
qni, selon Ovide , de'vorait dans un repas ce qui aurait pu 
nourrir toute une ville, tout un peuple. 

.Quod urbibus esse, 
Quodque satis poterat populo. 

A dix-sept ans, Tarrare ne pesant que cent livres, e'tait ddja 
en dtat de manger en vingt-quatreheures un quartier de bgeuf 
de ce poids. Sorti fort jeune de chez ses parens, (il e'tait des 
environs deLyon), tantot mendiant,tant6t volant pour sub- 
sister, ils’attacha a Pun deces spectacles de nos boulevards, ou 



I’oa voit briller tour a tour gille, arlequin , polichinelle. tJne 
fois, sur les treteaux, il defiale public delerassasieret maugea 
en quelques minutes uiipanier de pomme , dont un des spec- 
tateurs avait fait les frais j il avalait des cailloux, des boucbons 
de lie'ge et tout ce qu’on lui pre'sentait. Au commencement 
de la guerre, Tarrare eiitra dans un bataillonj il servait tous 
les jeunes gens aise's de la compagnie, faisait leurs corve'es et 
mangeait les rations qu’ils lui abandonnaieut. Ne'anmoins la 
faim !e gagna, il tomba malade et fut conduit a I’bopital mili- 
taire de Soultz. Le jour de son entre'e, il recut une quadruple 
ration , il deVora les alimens refuse's par les autres malades, 
les restes de la cuisine j mais sa faim ne put s’apaiser. Il 
s’introduisait dans la chambre des appareils, dans la phar- 
macie , y mangeait les cataplasmes et tout ce dont il pouvait 
se saisir. « Qu’on imagine, dit M. Percy, tout ce ,que les ani- 
maux domestiques et sauvages les plus immondes et les plus 
avides sont capables de de'vorer, et Ton aura I’ide'e des gouts 
ainsi que des besoins de Tarrare. » Il de'vorait les cbiens et les 
chats. Un jour, eu pre'sence du me'decinen chefde I’arme'e, 
le docteur Lorenze, il saisit par le col et les pattes un gros 
chat vivant, lui de'chira le ventre avec les dents, suca le sang 
et le de'vora, n’en laissant que le squelette de'charne' j unc 
demi-heure apres, il rejeta les polls dn chat; comme fontles 
oiseaux de proie et les animaux carnivores. Tarrare aimait la 
chair du serpent, il le maniait familierement, et mangeait 
vivantes les plus grosses couleuvres sans en rien laisserQl 
avala une grosse anguille vivante, sans la mAcher, mais on crut 
s’apercevoir qu’il on e'erasait la tete. Il mangea , en peu 
d’instans le diner pre'pare' pour quinze ouvriers allemands j ce 
repas e'tait compose' de quatre jattes de lait caille' et deux 
e'normes plats de ces masses de pate qu’on fait cuire en Alle- 
magne dans de I’eau, du sel et de la graisse. Apres ce repas 
si copieuxjleventre du poh'phage , habituellement flasque et 
ride', se tendit comme un ballon; il allaalormir jusqu’au len- 
demain et ne fut point incommedd. M. Courville, chirurgien 
major de Thopital ou se trouvaitTarrare, lui fit avaler ungros 
etuis de bois renfermant une feuille de' papier blanc: il le 
rendit le jour suivant par I’anus, et le papier fut trouve' intact. 
Lcgene'ralenchefle fit venir,et apres avoir englouti ensa pre'¬ 
sence pres de trente livres de foie et de poumons crus, Tarrare 
avala de nouveau I’e'tui, dans lequelily avait une lettre pourim 
officier francais prisonnier chez I’ennemi. Tarrare partit, fut 
pris, batonne, emprisonne', rendit Te'tui qu’il avait garde' trente 
heiires, et eutl’adresse de I’avalerde nouveau, pour enddrober 
le contenu al’ennemi. On essaya, pour Ic gue'rir de cette faim in¬ 
satiable, I’usage des acides, despre'parationsd’opiumj onluifit 



CAS 201 

prendre despilulesde tabac; rien neput'diminuer son appe'titet 
sa gloutonnerie. II allait dans ics bouoheries et dans les lieux 
e'carte's disputer aux chiens et aux loups les plus de'goutantes 
patures. Des infirmiers I’avaient surpris buvant le sang des 
maladesqu’on venait de saigner, et dans la salle dcsmorts de- 
vorer des cadavres. tin enfant de quatorze mois disparut tout 
a coup j d’affreux soupgons planaientsurTarrare: on le cbassa 
de rhopital.M. Percy leperdit devuependant quatre ans ; au 
bout de ce temps il vit Tarrare a I’hopital civil de Versailles , 
oil une tabidite', fruit de, son horrible voracite', devait bientot 
lefaire pdrir. Cette maladie avait fait cesser Tappe'tit glouton 
dupolypbage. II mourut enfin , dans un e'tat de consomption 
et fatigue' d’une diarrhe'e purulenle et infecte qui annoncait 
une suppuration ge'ne'rale des visceres de I’abdomen. Son 
corps, aussitot qu’il fut mort, devint la proie d’une horrible 
corruption. Les entrailles e'taientputrifie'es, baignees de pus, 
confondues ensemble; le foie e'lait excessivement gros, sans 
consistance et dans un e'tat de putrilage j la ve'sicule du fiel 
avait un volume conside'rable , I’estomac flasque et parseme' 
de plaques ulce'reuses couvrait presque toute la re'gion dubas- 
ventre. La puanteur du cadavre e'tait si insupportable, que 
M. Tessier, chirurgien en chef de I’liopital, ne put pousser ses 
recherches plus loin. 

Tarrare e'tait d’une taille me'diocre, I’habitude de son coqjs 
e'tait grele et de'bile: il n’avait point I’esprit fe'roce, son regard 
e'tait timide j le peu de cheveux qu’il avait conserve', quoiqu’il 
fttt fort jeune , dtaient tres-blonds et d’une extreme finesse. 
Scs joues dtaient blafardes et sillonne'es de rides longues ct 
profondes : en les de'plojant, Tarrare pouvaity cacher jusqu’a 
douze CEufs oupommes. Sa bouclie e'tait tres-fendue, il n’avait 
presque pas de levres j il avait toutes ses dents ; les molaires 
dtaient use'es , et la couleur de leur e'mail marbre'ej I’inter- 
valle des machoires, e'earte'es autant qu’elles pouvaient Tetre, 
e'tait d’environ un de'cimetre j en cet e'tat et la tete penchde en 
arriere, I’espace buccale et Tcesophage formaient un canal 
rectiligne; de sorte qu’un cylindre de trois de'cimetres pou- 
vait y etre introduit sans toucher le palais. Tarrare, dit 
M. Percy, dtaitsans cesse cn sueur, et de son coi-ps, toujours 
brulant, s’e'levait une fome'e sensible a la vue et encore plus 
a I’odorat. Souvent il puait a tin tel degre' qu’on ne pouvait 
soulfrir son approche a vingt pas. Il e'taitsujet au de'voiement, 
et ses de'jections e'taient d’une incroyable fe'tidite'. Quand il 
n’avait pas mange' copieusement, la pcau de son ventre pou- 
yait presque faire le tour de son corps. Des qu’il e'tait repus , 
la vapeur de son corps augmentait, ses pommettes et ses yeux ‘ 
devenaieat d’un rouge e'clatant 3 une somnolence brutale, unc 
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sorte dnie'betituJe s’emparait de lui pendant qu’il dig^rait. II 
<£tait tourmente' dans ces instans, par des e'ructations trw- 
brujantes, et faisait en remnant la mAchoire, quelques mou- 
vemens de de'glutition. M. Percy n’a jamais apercu cliez lui de 
signes de rumination. Nouspensonsque s’ileuteula faculty de 
ruminer, ilauraitdte moins vorace. Le jeuneTarrare e'tait sans 
force et sans idees. Quand il avait mange' avec moderation et 
qu’il n’e'tait qpie leste, il e'tait agile et vif; il n’e'taitpesant et en- 
dormi qiie lorsqu’il avait mange'avec exces. Nous le re'pe'tons, 
riennc pouvoit re'pugner a ce malheureux, taut e'tait puissante 
la ne'cessite' de remplir Ic vide de ses entj-ailles; et nous pen- 
sons avec M. Percy, que s’il avait toujours eu des vivrcs 
nsuels a sa discre'tion, il n’eut point songe' a boire du sang, 
a de'vorcr des cadavres , et a faire des festins plus horribles 
encore. 

Puberte precoce. Le doctcur Moreau , bibliothe'caire de 
I’dcole de Mddecine , a vu un sujetage' de onze ans, qui offre 
les singularite's les plus remarquables dans son de'veloppement 
physique. Le jeune Leduc avait, a Page de dix ans, la taille de 
quatre pieds cinq pouces et demi, et depuis un an il n’avait 
point grandi. Le corps et les Wiembres sonttres-gros. et remar¬ 
quables , surtout par le volume et la saillie des muscles qui se 
dessinent fortcment sur la peau , comme chez I’adultc dont le 
mode d’organisation se rapproche le plusd’un tempe'ramment 
athle'tique. La tete est tres-volumineuse, la physionomig 
calme , pexi expressive , meme un peu stupide, les passions 
a peine de'veloppe'es , une grande timidite'. Cet enfent pesait 
seize livres en naissant. Les premieres dents ne pousserent 
qu’a seize mois j le testicule droit devint tres-volumineux a 
trois ans ; a six ans cet enfant avait Pair d’un petit homme; il 
avait des lors des signes caractdrisques de puberte'.Sa force e'tait 
extraordinaire pour son age; ses testicules e'taient plus volu- 
mineux que ceux de I’homme le mieux partagd ; des polls 
nombreux et forts couvraient le pubis, une partie du ventre, 
la poitrine etle menton j la voix devint grave et voile'el A sept 
ans, Leduc fit sa barbe ; il e'tait presque aussi grand et aussi 
fort qu’il Pest a onze; il pouvait conduire une ebarrue. L’ac- 
croissement des testicules est excessif, et Penfant ne pent mar¬ 
cher qu’en les relevant avec un suspensoir. Le testicule gauche 
a dix pouces une ligne de circonfe'rence, il est emnronn^ 
d’une couche liquide qui n’empeche pas de distinguer un tissn 
ossifid; le droit est moins gros et parait cartilagineux dans la 
plupart des points de sa surface, et osseux dans les autres. 
iL’organisatiou inte'rieure ne parait pas participer a cet accrois- 
sementextraordinaire, partlculierement les organesde lapen- 
se'e et de la sensibilite', qui n’ont pas le de'veloppement qui a 
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lieu chez des sujets plus jeunes. La dentition est telle qu’on 
la remarque cliezun sujet ordinaire de I’age de quatorze ans j 
il croit meme une dent de lait; les yeux etle visage sent enfan- 
lins j la levre supe'rieure n’a qu’un le'ger duvet. Leduc est 
plutot fait pour un travail long et pdnible que pour la grande 
activite' j sa peau est dure , dpaisse, couverte de taches jau- 
natres et mgneuses , surtout au do.s. 

Les jeunes filles ont fre'quenament des ecoulemens sanguins 
aux parties ge'nitales; ce ne sont que des h^morragies acci- 
dentellesetquin’ontnulle coincidence avecle flux menstruel: 
lorsque ce signe de la puberte' se manifeste pre'mature'ment, 
comme dans le cas que nous allons exposer, il est accompa^e 
de circonstances qui ne laissent aucun doute sur sa ve'rit^le 
cause. M. Casals, m^decin a Agde, a observdune fille de six 
ans qui e'prouva des coliques abdominales , des he'moiTagies 
nazales, des migraines, une toux spasmodique; ces accidens 
^taient plus e'nergiques a des dpoques pe'riodiques et tous les 
mois : cet enfant ressenfit un prurit aux parties de la ge'ne'ra- 
tion, les mamelles se gonflerent; M. Casals lui recommanda 
I’cxercice et lui fit prendre des bains j peu apres , les 
regies s’e'tant manifestoes, tous les symptomes dont il vient 
d’etre fait mention disparurent. Cette petite femme a continue 
d’etre bien re'gle'e. 

Abolition de Za sensz'M/re'. Il existaitaBicetre, en 1808, un 
hommeage'de cinquante ans, qui, depuisdix-huit ans, avait 
le membre thoraebique droit prive' de toute espece de sen- 
sibilitO. Ce membre n’a pas diminue' de volume •, il exOcute 
tous les mouvemens avec la meme agilitO et la meme force 
que le bras sain. Il survint un phlegmon avec chaleur, rougeur 
et tension, sans que le malade 0prouv4t la moindre douleur. 
L’individu peut plonger son bras dans I’eau bouillante sans 
qu’il s’y manifeste aucune rougeur. Cependant un pot de les- 
sivc bouillante e'tant tombO sur sa main , il y survint des plaies 
qui ont OtO longtemps a gue'rir. Cet homme est devenu 
insensible a ce membre, par suite d’une chute sur le moignon 
de I’Opaule, ou Ton apercoit encore plusieurs cicatrices. En 
1807, lorsqu’il travaillait a relever des platres avec une pelle, 
fl Oprouva un craquement soudain dans les mains •, il crut 
avoir casse' sa pelle, mais s’apercevant que son avant-bras se 
ployait, il discontinua son travail, et ne se pre'senta que le 
lendemain a I’infirmerie, n’Oprouvantnulle douleur. Les deux 
os e'taient fracturOs, il y avait gonflement et chaleur au lieu 
dclafracture. Le maladen’e'prouvaitaucune sensation de dou¬ 
leur, etn’en ressentit pas lors de la rOduction de la fracture, 
roalgre' la forte extension qu’il fallut exercer. Observation 
jiublie'e parM.He'bre'ard, cnirurgien en second deBicetre. 
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Sommeil. Le sommeil le'thargique est une maladie rare, i1 
est vrai, mais c’est une maladie tres-connue j souvent on a vu 
ce sommeil se prolonger pendant des ann^es, sil’on en excepte 
les courts momens ou le malade se reveille pour prendre des 
alimens et se rendormir de nouveau. Ce qui est moins com- 
mun, cespntdes acces de sommeil qui durentplusieurs jours, 
et ne sont point accompagnds de le'thargie. Une fille e'prouva, 
tout a coup et sans etre malade ni de coi-ps ni d’esprit, une 
telle envie de dormir qu’elle se refiigia dans un endroit soli¬ 
taire pour y dormir sans etre interrompue : elle dormit pen¬ 
dant huit jours de suite , et ne fut rdveille'e que par le nruit 
que plusieurs personnes firent autour d’elle. Elle e'tait fort 
affaiblie par la longue diete a laquelle son sommeil I’avait as- 
sujetie; peut-etre, et sans doute,lamortaurait e'te' la suite de 
ce sommeil si prolongd et si de'bilitant. 

II existait encore, il y a douze ou quinze ans, a Saint-Marcel 
pres d’Avignon, une folle tres-pieuse, qui vivait dans un jeune 
tellement frugal, que tout son corps desse'che' ressemblait a 
un squelette ou a un spectre ambulant. Constamment aux 
pieds des autels, .elle ne voyait et n’aspirait qu’a la fe'licite 
de I’autre vie : pendant plus de vingt ans, elle s’endormait 
le premier jour du careme et ne s’eVeillait qu’a Paques. Du¬ 
rant ce sommeil religieux, cette catelepsie volontaire , elle 
e'tait dans un e'tatde mort apparente: les mcre'dules lui enfon- 
caient des e'pingles dans les jambes et dans les cuisses, sans 
qu’elle se monijat sensible par le moindre mouvement de con- 
tractilite' a des e'preuves aussi douloureuses. Ce fait est atteste' 
par une foule d’habitans de la provence et du Comtatj un 
.homme d’esprit et trbs-vdridique qui en fut te'moin, nous 
les a certifie's de maniere a ne pas nous permettre d’en, 
douter. II est pre'sumable que ce sommeil e'tait le re'snltat 
d’une affection nerveuse, d’une volonte' puissante qui com- 
mandait a toutes les actions animales et organiques de cette illu- 
mine'e. La premiere fois qu’elle fut prise de cet e'tonnant som¬ 
meil, onlacrutmorte j conime elle e'tait infinimentpieuse, son 
co^s fut expose'a la vue du public quise poiiait en foule pour 
voir les restes de ce saint personna^e. Cependant au bout de 
plusieurs jours, nuls signes de putre'faction rie se manifestant, 
il transpira parmi le peuplc qu’elle e'tait morte en, odeur de 
saintete' : cette opinion devint universelle dans le canton ■, les 
fanatiques s’opposerenl ace qu’on inhumatla defiinte.Le nonce 
du pape fut informe d’unprodige .si rare dans les sieclesmo- 
dernesj ce ministre fut moins cre'dule, dit-on, que la multi¬ 
tude , il exigea des enquetes , des formalites qui prirent du 
temps 5 enfin les quarante jours s’e'coulerent et la be'ate se 
re'veilla. L’anne'e suivante elle se rendormit ala meme e'poque 
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et pour le meme temps; cette scene se renouvela pendant 
une vingtaine d’anne'es. 

Ludovic rapporte I’exemple d’un sommeil foil e'tonnant, et 
qu’il faut attribuer a Taction de la peur sur les organes d’une 
lillede huitans; victime d’une mardtre et d’un pere barbare, 
battue cruellementparlafemme de son pere, elle est charge'e 
de porter quelque nourriture a celui-ci qui travaillait dans les 
champs : probablement elle avait faim ; chemin faisant elle 
mangea le gouter de son pere: affraye'e' du chatiment qui Tat- 
tendait, elle s’enfonce dans des broussailles et s’endort la fete 
enfonce'e dans de la mousse. Ce ne fut qn’au bout de sept jours 
que des enfans decouvrirent la retraite favorable ou elle avait 
goutd la douceur d’un sommeil sans crainte. Ludovic' se trouva 
sur les lieux, il observe que le visage de Tenfant e'tait rempli 
d’une pituite visqueuse, alaquelle s’e'taient colldes de la mousse 
et des feuilles j la bouche et les narines d’ou ddcoulait cette 
humeur muqueuse, en e'taient remplies : les membres e'taient 
Ilexibles, mais il n’y avait plus de signes sensibles de la res¬ 
piration. Ludovic fit faire des frictions sur le corps, le fit 
chauffer, laver la figureetintroduiredansToesophage quclques 
cuillerdes d’eau-de-vie. Enfin cette petite infortunde sortit de 
cet dtat d’asphyxie , et revint a la vie apres quelques heures 
de soins. 

Toucher. Un organistehollandais devintaveugle; ndanmoins 
il continua a toucher de Torgue j il acquit depuis I’habitude de 
distingucr par le tact les diffdrentes especes de monnaies et 
meme les couleursj les cartes a jouerlui e'taient devenues 
tellement familieres, qu’il devint un joueur dangereux ^ en 
donnant les cartes, il connaissait celles de son adversaire aussi 
bien que les siennes. ( Lecat, Traite'des Sens ). 

Le ce'lebre sculpteur Daniel deVolterre, devenu aveugle, 
n’avait hesoin (^ue de toucher le modele pour faire une 
statue d’argile tres-ressemblante. 

Ventriloques. Depuis que deux ventriloqnes fameux ont 
excite' la curiosite' de la capitale, e'merveille' les nationaux et 
les dtrangers , en se donnant en spectacle dans les cafds et 
dans les salons, les personnes qui possedent la facultd de parler 
avec une seconde voix qui sort de la rdgion gastrique ou abdo- 
roinale, sans articuler les sons avec la bouche, ne font plus 
fortune. Il est certain que de tous temps il a existd des ven¬ 
triloques ou gastriloques. La plupart des oracles du paganisme 
serendaientpardespretres instruits, qui jouissaient de la fa- 
cultd de parler de Testomac; et la Pythie qui mit Saiil en 
conversation avec Samuel, n’e'tait qu’une habile ventriloque. 

Feu mon ami, M. Dupont, chirm-gien en chef des armdes, a 
observd avec beaucoup de soin un individu doud de cette 
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voix. merveilleuse. Heiser, c’est ainsi qu’il se nommait, n’e'tait 
devenu ventriloque qu’a I’age de douze ans, a la suite de la 
petite ve'role j il e'tait age' de vingt-sept ans , il e'tait marie', 
quoique peu apte et partempe'ramment etpar gout a remplir 
les devoirs conjugaux. Lorsqu’il s’y adonnait, il perdaitla se- 
condevoix; s’e'tantlivre' al’onanisme avant sonftiariage, cette 
pratique la lui avait fait perdre , et il ne la recouvra qu’en y 
renongant. Heiser avait besoin, pour parler facilement et 
longtemps du ventre , de s’asseoir et de placer un point de 
compression au cote' gauche, entre lesfausses cotes et la cretede 
I’osdes ilesj c’e'tait unrenard empaille' dont il se servait etavec 
lequel il feignait de converser. S’il voulait produire des sons 
e'loigne's , il se baissait s’appuyant sur le renard, comme pour 
I’e'couter.Al’instantoulavoixduventriloquesefaisait entendre, 
I’ombilic se portait en arriere , et touchait pour ainsi dire a la 
colonne vcrte'brale j la poitrine se dilatait et se cpntractait alter- 
nativementavec violence, la face setume'fiait, lesyeuxse gon- 
flaient et devenaient rouges j il repliait la langue vers la voute 
du palais, tandis que la base se portait en avant j le laiyni 
s’e'levait et se portait vers la symphise du menton. Heiser se 
couchait-il ventre aterre, alors sa seconde voix semblait sortir 
d’un souterrain pro fond ; I’illusion dtait complete. M. Dupont 
suppose que le phenomene e'tait du a la compression que le 
sol exercait sur le bas-ventre; car Heiser, lorsqu’il n’avait point 
son renard et qu’il e'tait droit, ne pouvait jouir de la faculty 
ventriloque pendant longtemps, et se baissait involontaire- 
ment pour produire des sons toujours moins bien articule's que 
lorsqu’il appuyait le renard sur le cotd, ou lorsqu’il avait le ventre 
fixe' sur le sol. M. Dupont a remarqud que la voix du ventriloque 
se formait inte'rieurement dans I’espace qui se trouve entre les 
extre'mite's stemales des troisierne et qtratrieme fausses cotes, 
a I’endroft de leur re'union ayec leur portion cartilagineuse et 
la partie moyenne de la premiere piece du sternum. En ap- 
pliquantla main sur cetendroit, onsentait une espece de vibra¬ 
tion qui indiquait le lieu ou s’articulaient les sons. 

Quelquespersonnes acquierent la faculte'de parley' du ventre, 
mais elles sontloind’e'galerlaperfectiondecellesquisemblent 
tenir cette seconde voix de la nature. 

P^ue. Ily avait quarante ans queMarchal Vivan e'tait oblige 
de se servir de lunettes 5 a I’age de cent ans , lorsqu’il avait 
presque entierement perdu la vue , et qu’avec les verres les 
plus forts il distinguait a peine les plus gros caracteres, savue 
se re'ge'n^ra, et il put lire sans lunettes les caracteres les plus 
fins. Ce vieillard conserva ce sens prdcieux jusqu’a cent din 
ans, e'poque ouil mourut. John Sinclair. 

Benjamin Rusch assure avoir connu unhomrae %e' de quatro- 
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vlngts ans, leq^el recouvra la vue qu’il avail perdue depuis 
douze ans. II e'tait devenu aveugle sans cause morbifiquc, et 
revit la lumiere sans crise et sans I’aide do I’art. 

line dame qui vivai^ encore en 1810, se servait de lunettes 
depuis I’age de cinquante-un ans; a soixante-dix, elle recouvra 
une vue aussi excellente que cello dont elle avait joui dtant 
jeune. 

Ill* Section. Cos. rares parmi les maladies. Si dans 
I’e'tat physiologique I’organisation du cerveau pre'sente rare- 
ment des anomalies remarquables, Fe'tat pathologique de cet 
organe en offre assez souvent de tres-e'tonnantes et dont les 
plus graves tiennent quelquefois a des causes dont il est im¬ 
possible de soupconner I’ascendant. C’est ce dont il sera fa¬ 
cile de se convaincre en parcourant les cas qui seront expose's 
dans cette section. 

Il y a quelques anndes qu’en e'crivant sur les cas rares, on 
n’eut pas manque' d’y classer cetle affection qui se naanifeste 
aux cbcveux et qui est connue sous le nom de plique; aujour- 
d’hui il est prouve' que cette maladie est endemique en 
PolQgne j et quelle que soit la diversite' des opinions sur sa 
cause , elle n’en est pas moins communes dans les e'tats 
polonais, et surtput dans la Lithuanie. Comme on ne Fa 
jamais Yue se manifester cbez d’autres Europ dens, a moins qu’ils 
n’aient babite' longtempsla Pologne, nous n’en citerons point 
d’exemples dans cet article. 

On lit, dans le Recueilpe'riodique de la socie'te' de Me'de- 
cine de Paris, qu’une opbtalmie dlait caracte'risde par des ulce'- 
rations ala cornde : ces ulce'rations coincidaient avee la carie 
de plusieurs dents correspondantes: on imagina de faire Fex- 
traction de ces dents, et Fophtalmie , les ulcdrations gue'- 
rirent spontane'ment, pen de jours apres. 

Le docteur Forlenze, a qui Fart de Foculiste doit des re- 
cberches et des ddcouvertes intdressantes , a rencontre' dans 
ses dissections , a FHotel-Dieu de Paris, une ossification de 
i’ceil dont nous ne connaissons pas d’analogue. Ce fut chez une 
femme agde d’envirpn trente-six ans j la scldrotique e'tait dans 
son dtat nature! -; Firis , le cristallin et Fhumeur vitre'e e'taient 
parfaitemeiit ossifie's. L’iris se distingue par une couleur d’un 
orun noir; le cristallin est d’un brun plus clair et Fhumeur 
yitrde a la blancheur et le poli de Fivoire. Le docteur Forlenze 
conserve cet mil dans son cabinet. Le meme oculiste a ope'rd, 
en ma prdsence, une cataracte on le cristallin fut trouvd par- 
faitement ossifid; la membrane cristaloide e'tait opaque , 
mais ne participait point a la transformation du cristallin. Le 
malade recouvra la vue. 

Un jeune homnje de Braxelles fut opdrd de la. cataracte ^ 
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par le docteur Forlenze • apres rexlraction du cristallin , le 
malade vit dislinctement j mais tout-a-coup il survint une he- 
morragie provenant de I’aneVrisme d’une artere de la cho- 
ro’ide : cette bemorragie dura huit jours, apres quoi I’oeil 
tomba eu suppuration. 

Une des varietes les plus rares de la cataracte est celle qu’on 
nomme vacillante ou branlante, ainsi de'signe'c a cause de la 
mobilite' du cristallin dont la jcapsule est adhe'rente a la face 
poste'rieure de I’iris. Ce qui produit la parah'sie de cette mem¬ 
brane et par conse'quent la goutte-sereine. Les anciens 
crojaient cette sorte de cataracte ineue'rissable; Celse e'tait de 
cette opinion , et Saint-Yves quite premier de'termina son 
etiologie, partageait le sentiment des anciens, parce que, de 
son temps, on ope'rait la cataracte par la ine'tbode de I’abais- 
sement. M. Forlenze estlepremierqui ait fait I’extraction de la 
cataracte vacillante. En 1792, une homme de soixante ans, 
ay ant depuis plus de douze ans une cataracte vacillante, con- 
sulta cctoculiste quisede'terminaatenterl’ope'ration, en pre¬ 
sence du ce'lebre Desault, de feu Manomy, son dleve, etdu 
docteur Boulet. La corne'e ayant e'te' divise'e , par I’inge'niense 
me'tbode deM.Forlenze, cctoculisteseservitpour 1’extraction 
du cristallin d’une aiguille d’or de son invention , em- 
mancbee comme le bistouri a cataracte, longue de dix-neuf 
lignes , large d’une ligne, arrondie et aplatie a son sommet. 
II saisit I’instrument comme une plume a ecrire, releva le 
lambeau de la corne'e, et porta la pointe de raiguille dans la 
cbambre poste'rieure 5 et en la dirigeant en divers sens, il 
ddtruisit toutes les adbe'rences de la capsule cristalline avec 
I’iris. A I’instant le cristallin et la capsule sortirentj la pupille 
resta-nette et I’bumeur vitre'e parutsaine, centre I’opimon 
des anciens et de Maitre Jean , qui pensait que cette varie'te 
de la cataracte dtait le re'sultat de la fonte de I’bumeur vitre'e. 

Les difiPormifds du nez sont ordinairement le re'subat du 
de'veloppement patbologique des glandes sebace'es et des 
glandes milliaires de la peauj elles grossissent et ferment des 
tumeurs plus ou moins conside'rables , qui soulevent et dis- 
tendent la peau. Les habitue's du jardin du Palais - Royal y 
voyent tons les jours un homme dont le nez est devenu e'nor- 
me par une cause semblable. Son nez ressemble a une ve'g^- 
tation monstraeuse j il est divisd en diffe'rentes tumeurs d’ine- 
gales grosseurs, formant une masse plus grosse que le poingt 
et couvrant presque toute la face. La maladie la plus rare 
dans ce genre est celle dont M. Imbert de Launes a fait 
I’ope'ration a M. Perrier de Gurat, ancien maire d’Angon- 
leme. Son nez dtait divise' en cinq lobes ou tumeurs sarco- 
Wateuses; elles dtaient tres - saillantes, dastiques qnoiqiie 
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compactes, etdupoidsd’environdeuxlivres; elles occupaient 
Ja surface externe du nez ^ et se prolongeant, sans adhe'rence 
sur le muscle buccmateur et sur le menton, qu’elles cachaient 
en entier , elles fermaient lierm^tiquement les narines et la 
bouche. M. Pe'rier e'tait oblige' de pencber la tete, en avant 
afinde respirer. II luifallait relever ces e'normes tumeurs pour 
introduire les alimens dans sa boucbe. Lorsqu’il se coucbait, 
il lui dtait indispensable, pour ne pas e'touffer en dormant, 
de relever son nez au mojea d’une fronde qu’il faisait a son 
bonnet de nuit. Cette maladie donnait un aspect tellement 
bidenx a M. Perrier, qu’il e'tait oblige'de se sdquestrer de la 
socie'td meme de ses amis. II y avail douze ans qu’elle avail 
commence', et ses progres s’e'taient fait tres-rapidement pen¬ 
dant vingt-deux mois que M. Perrier passa dans les prisons 
re'volntionnaires. 

M. Imbert qui avail de'ja fait des preuves d’habilete' dans , 
i’ope'ration d’un sarcocele monstrueux , n’he'sita pas a disse'- 
quer les sarcomes qui composaient la tumeur dont nous 
vcnons de parler j il mit a ddcouvert toute la surface externe 
du nezdepuis sa racine jusqu’a la membrane pituitaire. Par 
une suite de proce'de's tres-inge'nieux , M. Imbert a parfaite- 
ment gue'ri son malade , dont le nez , aux cicatrices pres , a 
repris sa premiere forme. '' 

On lit, dans le cinquieme volume de I’ancien Journal de 
Me'decine, un cas aussi curieux que rare; c’est celui d’un 
borame de trente-sept ans qui portait une piei-re de la gros- 
seur d’un oeuf de pigeon sous la langue, Ce corps e'tranger 
avail cause' de tres-vives douleurs, et une salivation abon- 
dante au malade. La pierre e'tait grisatre a I’extdrieur et 
blanche en dedans; die e'tait friable. Il est facbenx que I’ana- 
lyse chimique n’en ait pas ddtermind la nature. 

Brassavole rapporte qu’un homme d’une forte constitution, 
ajant e'te' tourmente' pendant huit jours d’un violent mal de 
tete, tomba en apoplexie et mourut. On fit I’ouverture du 
Cline : le cervcau fut trouvd corrompu, sphacele', en plu- 
sieurs eridroits. 

Saxoiiia a vu une femme qui avail soufifert pendant tres- 
longtemps d’une douleur permanente au cold droit de la 
tete, A sa mort, on trouva le cold gauche du cerveau entiere- 
ment purulent, quoiqu’elle n’y eut jamais dprouve' de dou¬ 
leurs. Le cold droit dtait sain, bien que ce fut celui ou la 
malade soufirit. 

Une demoiselle de la Rochelle , agde de trente ans, bien 
constitude ,,e'tait dmuis quelque temps sujette a des convul¬ 
sions , lorqu’en 1762 ces convulsions se convertirent en acces 
d’dpilepsie, qui avaient lieu quatre a cinq fois par mois; ils 
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duraient environ cinq heures. Pendant cinq ans, on combattit 
cette maladie par d’inutiles remedes. Le mal s’aggrava,Ia 
demoiselle fut atteinte de vertiges et devint furiense. La der- 
niere crise de convulsions qu’elle e'prouva fut lethai-gique et 
dura onze heures j I’acces se.termina par la mort. L’autopsie 
fit de'couvrir vers le sinus longitudinal supe'rieur du cote 
gauche , dix ou dome productions osseuses longues d’un de- 
mi-pouce et arme'es de pointes tres-aigues, qui avaient perc^ 
la pie-inere et blessd le cerveau. Une quantile' de grains sa- 
blonneux dtaient adhe'rens a la pie-mere, du cote' oiire'gnaient 
ces petits os insolites. {Ancien JournaldeMddecine, tome iv)< 

D’He'ricourt donna des soins'a une fille qui mourut a la 
suite d’une ce'phale'e, quil’avaittourmente'e pendant six mois. 
Toutes les parties du cerveau e'taient sainesj mais la glande 
pineale etait dure, pierreuse etaussi grosse qu’un oeufde poule. 

Je conserve le crane d’unpaysan des environs de Bruxelles, 
dge'e d’environ trente ans , qui avait souffert pendant vingt 
ans conse'cutifs d’un mal de tete pongitif, par fois lanci- 
nant et toujours fixe' an meme point. A sa mort, le lobe da 
cerveau du cotd ou il ressentait la douleur e'tait en suppura¬ 
tion } le crane avait e'te' corrode' par le pus, dans une e'tendue 
d’un pouce , il e'tait aussi mince qu’une feuille de papier j il 
s’y fit une ouverture ronde de la largeur d’un centime, par 
ou tout le lobe putritie' s’e'pancha, le malade mourut sans 
douleurs, et comme on voit souvent des phfysiques qui s’d- 
teignent, pour ainsi dire. Quinze jours avant samort, ce 
paysan avait eu une rixe avec un de ses compagnons et en 
avail recu quelques coups de poing. A sa mort son adver- 
saire , accusd de I’avoir fait mourir par les se'vices qu’il avait 
exerce's a son e'gard , fut jete' dans un cachot et traduit de- 
vant le tribunal criminel de Bruxelles. Tout concourait a 
charger le prevenu : le de'funt avait garde la chambre depm's 
le jour ou il avait e'te' fi-appe' j dans un rapport judiciaire, les 
deux officiers de sante' ignorans , qui avaient explore 1« 
cadavre , attribuaient la cause de la mort aux coups donne’s 
par I’accuse' j les jurds ne voyant en lui qu’un meurtrier, allaieot 
le ddclarer coupeible, lorsque le tribunal me fit appeler pom 
examiner le crane du de'funt, et lui donner mon opinion sm 
la cause de sa mort. L’inspection de ce crane me fit recon- 
naitre que la trace qu’on y remarquait devait etre le re'sultat 
d’unc affection chronique tres-ancienne j je pensai qu’un corps 
rongeant et corrosif, comme la matiere de la suppuration, 
pouvait seule avoir exfolie insensiblement le crane , (pi ne 
s’dtait rompu que par les continuelles pulsations de la ma¬ 
tiere purulente , laquelle ensuite s’e'tait pratiqude une issue 
sn de'sorganisant les te'gumens. Un doute salutaire pour Tin- 
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fortune preVenu s’introduisit dans Fame des jure's; les offi- 
ciers de sante', auteurs du proces-verbal accusateur furent 
appelds; je fus charge' de les interroger j leurs re'ponses 
confimaerent mon opinion : les te'moins porterent la der- 
niere conviction dans la conscience des jurds et de I’auditoire, 
en de'clarant que le de'funt, vale'tudinaire depuis vingt ans , 
touchait a sa fin , avant que son irrascibilitd lui eut fait re- 
cevoir quelques coups que son adversairen’avaitfaitqu’e'chan- 
ger avec lui. Ce fiit de ces te'moins que j’appris les de'tails 
que je viens de rapporter sur dette longue maladie. On se 
doute bien que le jugement du tribunal acquitta I’accusd, que 
la funeste ignorance des officiers de sante' re'dacteurs du proces- 
verbal recueilli par le premier juge, allait livrer a la peine 

Morgagni dit qu’une femme, age'e de soixante-dix ans, qui 
avait perdu la me'moire et marchait avec difficulte', tomba , 
CD mangeant; elle perdit le mouvement du cotd gauche et 
celui du bras droit, et mourut neuf heures apres sa chute. 
Les ventricules du cerveau e'taient remplis d’un sang fluide 
le droit e'tait ronge' vers le hord exte'rieur du corps canneld et 
de la couche du nerf optique 3 le gauche I’e'tait aussi, mais 
beaucoup moins 3 il restait a peine quelque portion du 
plexus choro'ide. 

Les Me'moires de I’Acade'mie des Sciences, de 1700, con- 
tiennent une observation de Duverney, relative a un enfant de 
cinq ans qui s’e'tait plaint d’une grande douleur de tete vers 
la racine du nez. Attaint de convulsions et d’une fievre lente, 
cet enfant mourut 3 Ton trouva dans le 'sinus longitudinal 
supdrieur, un ver de quatre pouces de long , semblable aux 
vers de ten’e. II ve'cut encore quelques heures apres I’ouver- 
ture du crane. Ce fait, de meme que celui rapportd par Bail- 
lou , qui assure avoir trouve' un ver entre le crane et les me¬ 
ninges , chez un sujet mort apres avoir soufFert des douleurs 
extremement vives , ne me paraissent gueres plus croyables 
que celui dont park Gesner , d’une femme dans le crane de 
laquelle il trouva des scorpions, a la suite de douleurs con- 
siddrables a la tete. Je pense , avec Morgagni, que les vers 
nepeuvent s’introduire dans le cerveau, tant que I’bs ethmo'ide 
n’a point e'td ronge'. Il serait plus probable de supposer que 
les vers rencontre's dans le cerveau et dans d’autres parties 
oil I’on n’est pas habitud de les remarquer , y naissent lors- 
qu’il existe dans ces parties une cause morhifique qui peut 
donner naissance a ces insectes. Lesvers que les auteurs disent 
avoirtrouve' dans I’inte'rieur de la tete ne sont point, d’apres 
laremarque de'Vicq-d’Azyr, de la nature de ceux qui se de'- 
veloppent dans les animaux3 or, s’i] ji’estpiispermisde rdvo- 
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quer en doute les faits de cette nature , il est au moins per- 
mis de penser que les observateurs n’ont point de'termine' la 
ve'ritable espece des insectes dont ils rendent compte. 

On lit, dans les Actes de la Socie'te' d’Edimbouxg, tome iit, 
que la tete d’une fille age'e d’un an, et atteinte d’hydrocdpbale, 
avait vingt-sgpt ponces et demi de circonfe'rence. 

Vanderviel, tome ii, rapporte 1’observation suivante : un 
enfant, venu au monde en bonne sante', ve'cut pendant six 
mois dans le meme e'tat. A cette dpoque, sa vue diminua et 
,1a tete augmenta de volume j a I’age de deux ans, la tete de 
ce petit infortune' avait une circonfe'rence d’une aune. 

II y a cinq ans qu’une fille bien constitue'e , agee de qua- 
rante-buit ans , fut atteinte, subitement d’une douleurpon- 
gitive et lancinante dans toute la tete , exceptd a la re'gion 
occipitale ; la douleur e'tait atroce ; la malade etait comme 
phre'ndtique , elle poussait des burlemens affireux, a chaque 
crise , qui durait une minute , et se renouvelait toutes les 
cinq ou six minutes. Dans les intervalles, elle n’e'projivaitqu’un 
orgasme d’ailleurs tres-pdnible. Elle e'tait p41e, le pouls e'tait 
lent et faible pendant la re'mission. Son teint s’animait, le 
pouls devenait fre'quent et convuisif des que la crise avait lieu. 
J’appris de la malade que sept ou huit mois avant elle s’etait 
frappe'e violemmentle sommetde la tete sar une clef deporte. 
La douleur avait e'te' vive , elle avait e'prouve' des vertiges, 
mais aubout de quelques jours et sans avoir fait de remedes, 
elle n’avait plus rien ressenti. J’attribuai les accidens actuels 
au coup qu’avait recu la malade j je lui prescrivis un grain 
de tartrate antimonie' de potasse, dans une livre de petit laitj 
elle vomit une fois. Le deuxieme jour, la dose du tartrate &t 
double'e j il en:re'sulta plusieurs vomissemensj le troisiemeet 
le quatrieme jours, meme prescription, meme rdsultat ; lecin- 
quieme, trois grains du meme me'dicament 5 le sixieme, quatre, 
Les vomissemens se succederent rapidement, la malade fit 
detres-grands efforts, et tout a coup , pendant qu’elle vomis- 
sait, il lui sortit par la bouche, le nez et les oreilles, une 
abondante quantite' de pus, d’une inconcevable fe'tidite'. Dm 
cet instant, les douleurs cesserpnt comme par enchanteisent, 
le calme se re'tablit. Trois jours apres, un nouveau vomitif 
n’amena que qpielques gouttes de pus par I’oreille : des injec¬ 
tions approprides fur,ent introduces dans le conduit auditif; 
la malade recouvra sa premiere sante', qui depuis lots n’a 
point dprouvd d’alte'rations. 

En 1789, un enfant de cinq ans tomba sur ses pieds , d’un 
premier etage j il remonta et dit qu’il n’dprouvait aucunnial; 
y parut en effet se fort bien porter pendant trois mois : au 
bout de ce temps, il fut saisi d’un violent,de tete accofli- 



pa^e de nausdes et de bouffissure aux paupieres; le visage 
e'tait d’un ronge violet. L’enfant perdit I’usage de la parole 
et mourut peu d’heures apres I’invasion des accidens. II y 
avait tumefaction aux te'guinens , et un abces conside'rable* 
entre la diire-mere et la partie supe'rieure late'rale droite du 
coronal. {Journal de Chirurgie de Desault). 

Un homme recut un coup de feu dontla ballepe'ne'tra dans 
le cerveau a travers le sinus frontal: le malade se re'tablit 
en assez peu de terns et parut jouir d’une excellente santd* 
pendant quatre mois. II fut alors saisi d’une espece de le'tar— 
gie, et mourut dans les convulsions. On trouva la balle dans- 
la substance mddullaire , un demi-pouce au-dessus de la 
partie ante'rieure du ventrieule late'ral gauche. {Melanges de 
Schmucker). 

On lit dans I’ancien Journal de Medecine, tom. xxrv, qu’une 
balle dtait reste'e dans le cerveau pendant deux ans, et que le 
corps e'tranger de'termina enfm la mort. Une ancienne chro- 
nique de Koenigsberg, que nous avons vue dans cette ville , 
rapporte qu’un homme avait ve'cu pendant quatorze ans, por- 
tant dans le cerveau un morceau de fer de la longueur du 
doigt et aussi gros j que ce corps sortit par la voute palatine. 
Le suiet avait peu souSert de la pre'sence de ce corps e'tranger 
dans le cerveau. 

Blegny fait mention d’une danje qui avait de grandes dou- 
leurs a la tete, la fievre accompagnait cette dbuleur j la ma¬ 
lade perdit la vue et ses souffrances furent telles qu’elle mourut. 
On trouva une pierre de la grosseur d’une feve a I’origine , 
et dans la naissance meme du nerf optique. 

Vicq-d’A^ rapporte une observation qui pent figurer 
parmi les cas rares. Une femme de cinquante ans, dit ce 
savant, fut attaque'e, vers le mois d’aout 1761, d’une 
douleur trw-violente a la nuque : peu apres , cette douleur 
monta le long de I’occipital, et se fixa vers I’origine des 
muscles extenseurs de la tete 5 la fievre se de'clara 5e temps 
en temps; il y eut aussi, au commencement de la maladie , 
une dimculte' d’avaler : enfin vers le mois de fdvrier rySS , 
la malade devint folle; tons les remedes furent inutilesj elle 
mourut au mois d’avril, huit mois apres I’invasion des pre¬ 
miers accidens. II y avait une grande quantity d’eau jau- 
nafre , un peu verte , e'panche'e dans les ventricules du- 
cerveau; le plexus choroide en e'tait inonde', et ses glandes 
dtaient grosses etdures; I’apophyse cundilhrme e'tait caride 
Idgereraent a son extrdmitd infe'rieure; les apophyses trans- 
verses de la premiere veitebre du eou, pres de la deuxieme, 
etaient carides, ainsi que la pai-tie latdrale de son corps j les 
apophyses transverses de la deuxieme vertebre dtaient aussi 
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cari^esj I’apophyse odonto'ide e'tait presque rong^e a sa base* 
le ligament qui I’attachait au grand trou de I’os occipital, et a 
la premiere vertebre , e'tait ronge', de facon qu’il balottait, 
et s’e'tait de'jete' dans la moelle allonge'e. 

Saviard dit qu’unhomme age' detrente-cinqans, et qui avait 
toujours joui d’une bonne sante', souffrit pendant un an d’une 
douleur de tete si atroce , qu’il en perdit la raison. II succomba 
a tant de souffrances. L’autopsie n’o£frit rien dans la poitrine 
ni dans le ventre , mais entre la dure-mere et la pie-mere , 
vers la jonctiou de la suture sagitale avec la lambdo'ide, s’e'le- 
vait un petit os fort pointu, et de forme triangulaire j la dure- 
mere dtait livide , et les ventricules sup^rieurs remplis d’eau. 

Lommius rapporte qu’un homme qui fut emporte' par une 
attaque d’apoplexie, ayant e't^ ouvert, on trouva du pus 
e'panchd sous le cerveau j cette matiere sortait des ventricules, 
et son foyer e'tait un abces qui s’e'tait forme' dans un des corps 
cannele's. 

Ramazzini a vu un malade chez lequel la de'glutition dtait 
devenue impossible, a cause de la paralysie complete du go- 
sier : le sujet ve'cut cependant, prenant une nourriture suffi- 
sante au moyen des clysteres. Le meme me'decin cite un cas 
ou I’oesophage e'tant tres-alfaibli et ses mouvemens presque 
nuls, le dernier bol alimentaire y restait touj ours , il n’en &it 
chasse' que par un nouveau bol qui y se'journait a son tour, 
jusqu’a ce qu’un autre vint le remplacer. 

Notre collegue, M. le docteur Guersent, a e'te'-te'moin , a 
Rouen, en 1806, d’une rupture de I’cesophage a la suite d’un 
vomissement. Le sujet de cette observation est une fille de 
sept ans, qui, jouissant ordinairement d’une bonne santd, fut 
prise d’un ddvoiement qui durait depuis quelques jours, Inrs- 
que peu d’heiu-es apres son diner elle e'prouva des vomisse- 
mens. II lui survint, pendant la nuit, de la fievre accompa- 
gne'e de soif et d’assoupissement. A cet e'tat, se joignit, le 
lendemain, des nausdes, des convulsions j la languc sortait 
de la bouche, la peau e'tait d’un rouge cramoisi. Une extreme 
faiblesse remplaca les convulsions, la face devint violette , la 
pupille dilate'e , la peau brulante , la de'glutition pe'nible, 
douloureuse, la respiration gende ; enfin la malade expira 
trente-six heures apres I’invasion du premier accident. L’ou- 
verture du cadavre ne pre'senta nulle autre cause de la mort 
qu’une ddchirure de roesopbage de forme ovale et oblongue, 
d’un centimetre de large sur deux de long. Cette ddcbinire 
dtait situe'e a quatre ou cinq centimetres au dessus du dia- 
pbragme. La poitrine, du cote' droit, ne rdsonnait pas, ce 
cotd e'tait rempli d’une liqueur de couleur brune, dans la- 
quelle nageaient des flocons d’un vert foncd. Un slydet intro* 
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doit dans la dechirure de I’oBsopliage, de haut en bas , pene- 
fait dans I’estomac , et en pressant cet organe , on faisait 
sortir, par la de'cbimre, un liquide semblable a celui que 
contenait la poitrine. On ne connait que deux cas semblables 
a celui que nous venons de rapporter. Boerbaave en cite un, 
et le second fut consigne', en 1740 , dans le Journal de Bal- 
dinger, par M. Brewer. Le sujet mourut de la suite de cet 
accident. 

Un homme de soixante ans avala un morceau de viande 
qui s’arreta au fond du gosier 5 des accidens graves se mani- 
festerent aussitot: le cbirurgien ne pouvant de'placer le coi-ps 
dtranger, ouvrit la veine mddiane du bras droit ety injecta 
une solution de quatre grains de tartrite antimonie' de potasse 
dans ime once d’eau chaude. Une minute apres cette ope'ra- 
tion, le malade vomit et rendit le corps e'tranger. II n’y a 
qu’un fait analogue a celui-laj il est rappo;te' dans la Biblio- 
tii^ue de la Cbirurgie du nord, par M. le professeur Rou- 
gemont, mon honorable ami. 

Un jeune bomme avait e'prouvd une fluxion de poitrine a 
I’age de dix-buit ans; il en fut fort bien gue'ri; il fit ensuite 
de grands exces avec les femmes, essuya des fatigues a la 
guerre, et fut attaint de plusieurs affections vdndriennes qui 
fiirent ne'glige'es. Tant d’exces altdrerent sa sante'. A vingt- 
quatre ans, il avait e'prouve' un rbume fort opiniatre accom- 
pagnd d’une vive douleur au cote' gaiuche j elle cessa avec le 
rliume; mais se repre'sentait par la plus le'gere cause. Apres 
diverses maladies, le sujet futpris d’une toux secbe, el sa dou¬ 
leur de cote' devinl si forte qu’il ne pouvait plus faire quelques C> sans se reposer, et ne pouvait se mettre au lit de lui-meme. 

maladee'prouva dusoulagement,puis denouveauxaccidens. 
Il devintfort maigre j il se de'veloppa a I’endroit oiiil ressentait 
cette douleur de cote', une e'norme tumeur; il e'prouva des 
suffocations continnelles; enfin il succomba a tant de maux 
a Page de vingt-buit ans. A son ouverture, M. Dupuytren et 
M. Geofffoy trouverent un kiste dans le lobe gauche du foie, 
en partie cacbd dans sa substanee, en partie. saillant dans 
I’abdomen, et semblable a une vessie qu’on pouvait mouvoir et 
ddplacer a volontd. La cavitd de ce kiste, dont la membrane 
dtait tres-mince, contenait une liqueur brune et une grande 
quantile' d’hydatides , dont les plus grosses e'taient comme un 
jaune d’oeuf 5 la poitrine avait une dimension conside'rable j 
cette cavitd e'tait si exactement rempbe, que le cosur, repousse 
en bas, correspondait a la partie supe'rieure de I’e'pigastre; 
les deux poumons comprime's , aplatis et re'duits a un feuillet 
tres-mince, e'taient rele'guds a la partie antdrieure de la poi¬ 
trine derriere les cartilages des cotes. Le reste de ces cavite's 
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e'tait occupe par deux tumeurs tres-volnmineuses place'es d« 
chaque cote', etendues I’une et 1’autre du sommet de la poi- 
triue au diapliragme et le long des cotes auxquelles elles 
adlxe'faient intimcment, ainsi qu’a la totalite' du me'diastin, 
ayant repoussd le cceur hors de la cavitd de la poitrine. Ces 
deux tumeurs e'galement tendues ct -fluctuantes, avaient une 
enveloppe blanche, fibreuse, assez mince quoique fort re'sis- 
tante, et renfermaient dans leur cavitd, de chaque cotd, une 
e'norme hydatide. Ces hydatides , qu’on nomme visce'rales, 
remplissaient exactement chaque kiste et semblaient y adhe'rer 
a I’aide d’lme matiere glutineuse. Le liquide parfaitement 
limpide qu’ellcs contenaient, a e'td e'value' a cinq pintes et 
demi pour chacune ; leur largeur e'tait de onze pouces. 

On lit, dans les Me'moires de I’acade'mie des sciences, . 
de lySo , une observation a peu pres semblable, faite par 
M. Maloet. 

Le docteur Valentin a recueilli i’observatlon suivante: un 
phthisique , Joseph Shildigger , huit mois avaiit sa mort ^ qui 
eut lieu a I’hopital de New-Yorck, dprouvait de grandes diffi- 
cultds de respirer, une toux violente j il expectorait des ma- 
tieres pituiteuses et purulentes , quelquefois sanguinolentes 
et souvent des petites pierces, dont plus de deux cents ont e'te, 
recueillies pendant les huit derniers mois de sa vie: il se trou- 
vait soulage' apres avoir rendu de ces pierces. Get homme 
e'tant tailleur de pierces , on a soupconne que ces concre'tions 
s’e'taient forme'es par la poussiere qui s’introduisait dans ses 
poumons au moyen de la respiration, en travaillant de son 
e'tat. Ces calculs dtaient de forme irre'guliere , tres-durs, de 
couleurgrise oupale d’ardoise, ils devenaient Wanes ets’amol-, 
lissaient par Faction des acides vdge'taux et mine'raux. L’analyse 
chimique a prouve' que ces calculs e'taient du phosphate de 
chaux. Al’ouverture du cadavre, ontrouvapresque toute la sub¬ 
stance des poumons conv^rtie en concre'tions pierreuses; mais 
les plus conside'rables et les plus dures dtaient dans les glandes 
lymphatiques situe'es pres de la bilfurcation de la trache'e. Get 
infracteur calculeux n’avait pas partout la meme fermetd ni 
la meme couleur j en quelques endroits, il e'tait noiratre, en 
d’autres, d’un brun jaune. Le poumon droit e'tait adhe'renta 
la plevre costale. La matiere concrete terreuse e'tait amassde' 
dans cet organe en si grande abondance, que le viscere parais- 
saitetre convert! enpe'trification. phthisie pulmonaire. 

Un soldat, ayant recu un coup de feu a la poitrine, fiit 
releve' presque mort: tuie hdmorragie abondante faisait de'- 
sespdrer de sa vie. A force de soins, le sang commenga a 
couler avec moins de force vers le troisieme jour ; insensible- 
les forces du malade reyinrent, la suppuration succe'da a 



ITidmorragie; il sortit plusieurs esquilles d’une cote que la 
balle avait fracture'e. Au bout de trois mois , la plaie se cica— 
trisa et le malade, re'tabli, n’e'prouvait d’autre incommoditd 
que de fre'quentes palpitations de coeur qui le tourmenterent 
pendant trois ansj elles devinrent moins fortes pendant trois 
autres anne'es. II mourut d’une maladie e'trangere aux palpi¬ 
tations , six ans apres sa blessure. M. Maussion, chirurgien 
en chef de I’hopital d’Orle'ans, fit I’ouverture du cadavre ; il 
observa que la cicatrice qui re'sultait de la plaie d’arme a feu , 
^tait profonde, qu’il j avait perte de substance a la cote frac¬ 
ture'e. Poussant plus loin ses recherches, M. Maussion trouva 
la balle enchatonne'e dans le ventricule droit du coeur, pres 
de sa pointe, recouverte en grande partie par le pe'ricarde 

. et appuye'e sur le' septum medium. Cette observation nous 
a e'td communiqude par M. le docteur Latour, premier 
mddecin de S. A. I. le grand due de Berg; ce savant 
praticien nous a permis de I’extraire d’un Traite' ex professo 
sur les hdmorragies , dont il va bientot enrichir I’art de 

'Voici un fait bien extraordinaire et dont je n’ai lu aucun 
exemple : une femme mangeant un morceau de pain beurre', 
I’avala de travers, de maniere qu’il s’introduisit dans la tra- 
che'e-arlere et de la dans le poumon; il re'sulta de la pre'sence 
de ce corps e'tranger , de violens accidens que Ton parvint a 
calmer par I’emploi des saigndes : un abces se forma dans le 
poumon; la nature en favorisa I’ouverture, et 1’Evacuation de 
la matiere eut lieu par la trache'e-arture. {Transact, philos., 
1765). 

Le Mercure de France, de xySS, rapporte I’histoire d’un 
homme qui avait, depuis longtemps, beaucoup de difficulte's 
arespirer; il mounit 4ge' de soixante-dix ans; I’ouverture du 
lobe droit du poumon y fit remarquer une tumeur enkistEe 
dont le noyau Etait ossifiE, 

On lit (fans le Commentaire de Leipsick, tome xvii, 
qu’im vieillard, du meme 4ge que le prEcEdent, avait le lobe 
inferieur du poumon gauche ossifiE ; ses os Etaient ramollis ^ 
ses poumons remplis de vomiques; les visceres du bas-ventre 
etaient sphacelEs; le diaphragme enflammE, et le coeur tres- 
petit et extenuE. 

Vacher de Besancon a publiE, en lySB, I’observation 
dune femme qui avala un brin de paille en brisant du chan- 
vre; aussitot apres , elle fut atlaquEe d’une toux tres-doulou- 
reuse accompagnEe’de suffocations, de difficultEs de parler 
et de picottemens au gosier. Cette malheureuse succomba le 
troisieme jour. Le brin de paille fut tronvE dans I’inte'rieur de 
la premiere subdivision des bronches qui se distribuent a 
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I’entre'e du lobe gauche du poumon : il dtait situe' transversa- 
lement et piquait par ses deux extre'mite's les parois internes. 
Les poumons e'taient enflamnae's par I’irritation que produisait 
ce corps e'tranger. 

Alberatinus assure avoir vuunetumeur sanguine sons la tu- 
nique externe du pdricarde: cette tumeur e'tait ine'gale, an- 
fractueuse , dpaisse de trois travers de doigt et large de deux. 
Elle e'tait place'e vis-a-vis du cote' droit du cceur, et e'tait pa- 
rallele , dans sa longueur , a I’axe de cet organe. II faut re- 
gretter , avec Vicq-d’Azyr, que I’observateur n’ait point eu 
i’occasion d’e'tudier du vivant du malade , les accidens que 
devait produire une semblable tumeur. 

Lieutaud rapporte un exemple de la rupture du diaphrag- 
xne a la suite d’un vomissement violent, opiniatre et tres- 
prolonge'. Un cas semblable est cite' dans les Miscellanea cu- 
riosa. Vicq-d’Azyr regarde de pareils cas comme tres-rares et 
n’en a pas lu d’autres exemples. 

Du temps de Galien , un jeune liomme regut une blessnre 
a la poitrine , d’un instrument tranchant. La plaie fut mal 
trait^e, ne'gligde: au bout de quatre mois, il se forma un abces 
dans I’endroit ou le malade avait regu le coup j on donna issue 
au pus au moyen d’une incision, mais la plaie s’e'tant trop tot 
fermde , de nouveaux accidens obligerent de la r’ouvrir: elle 
devint fistuleuse et la cicatrice ne s’ope'rait point. Le sternum 
e'tait alfecte' de carie Galien, appele', enleva cet os et le cceur 
*e montra a de'couvert, denue de son pericarde : la suppura¬ 
tion avait ddtruit le sac, et, malgre' sa peite, le malade gue'rit 
entierement. 

Un marchand mourut d’une plaie de tete; a I’ouverturede 
son cadavre , Nicolas Massa trouva un abces de la grosseur 
d’un CEuf de pigeon dans la substance de I’oreillette du cceur. 
Cette tumeur , qui causa la mort, e'tait sans doute un cas de 
mdtastase bien rare. 

Une demoiselle 4gde de treize ans, d’un caractere me'lan- 
colique, fut affecte'e d’une variole confluente dont elle gue'rit. 
A peine convalescente, elle ressentit une forte douleur du 
cote' droit de la tete, des angoisses, des palpitations au cceur; 
le pouls e'tait dur, tendu, convulsif; la malade perdit I’usage 
de ses-sens , le visage devint d’un rouge cramoisi, puis violet 
et livide ; la mort survint le cinquieme jour de I’invasion des 
premiers accidens. Le ventricule gauche du cceur,e'tait vide 
de sang ; le ventricule droit, I’oreillette droite et la veine-cave 
dtaient gorge's d’une tres-grande quantite" de sang : il existait 
sous la valvule poste'rieure un corps dur, ■ pierreux et cpi 
semblait etre un paquet de vaisseaux pe'trifie's. Les valvules 
e'taient roides, tendues, dpaisses, enflamme'es. Le bistouri 
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poi’te' dans la substance pulmonaire, fut e'mousse' par des 
pierres de difFe'rentes formes et de diverses grosseurs. Cette 
jeune personne n’avait jamais ressenti d’oppressions ni aucun 
accident qui pussent faire soupconner I’e'tat pathologique du 
coeur et des poumons. 

Vicq-d’Azyr dit qu’un enfant ajant eu un abces a la suite 
d’une pleure'sie, le coeur se porta du cote' droit. 

Le meme auteur a vu un sujet chez lequel le coeur s’e'tait de'- 
^hire' spontane'mentvers la pointe du ventricule droit. Morgagni 
Tapporte bien uu exemple de semblable de'chirure, mais il 
exist.'iit une predisposition, par la pre'sence d’un ulcere qui 
alfaiblissait les parois de ce muscle. 

Bouvart a vu un coeur dont le ramollissement e'tait tel, 
qu’une sonde s’y enfoncait par son propre poids. 

Le Journal des savans, anne'e 1772, contient I’observatioa 
d’un sujet mort a la suite d’une maladie e'pide'mique caracte'- 
rise'e par la pre'sence des vers dans les intestins , cliez lequel 
il fut trouve' un ver dans le ventricule gauche du coeur. 

Lapeyronnie assure avoir trouve' des pelotons de vers entre 
la base du coeur et le pe'ricarde ^ il dit aussi en avoir rencon¬ 
tre' dans les ventricules. 

Pierre de Castro , Vidius le jeune et Vidal ont observe' des 
vers dans I’aorte , chez des sujets morts a la suite de fievres 
dpide'miques. 

Senac a consigne', dans son Traitd du coeur, I’observation 
suivante: a I’ouverture du corps d’un nomme' Jean Larue , 
laite en lySS, on remarqua une ossification conside'rable du 
coeur • elle e'tait parfaitement hien forme'e. La surface exte'- 
rieure des oreillettes e'tait le'gerement ossifie'e , la droite 1’e'tait 
unpeu plus que la gauche. L’artere pulmonaire, I’aorte et la 
veine cave dtaient dans I’dtat naturel •, les trois valvules semi- 
knaires dtaient cartilagineuses , j)lus infdrieurement que vers 
leur milieu. On voyait a leur partie supe'rieure un hourrelet 
osseux; le bouton de'crit par Morgagni e'tait ossifid j le ven¬ 
tricule gauche e'tait d’une ampleur double de sa dimension 
ordinaire. L’ossification du coeur s’e'tendait ante'rieurement, 
depuis la base jusqu’au tiers de cet organe j poste'rieurement 
elle descendait jusqu’a la pointe. L’dpaisseur la plus grande 
de I’ossification avait un pouce •, la plus mince dtait semblable 
acelle d’un e'cu de trois livres. Cette ossification dtait ine'gale 
et plus rahoteuse en dehors qu’en dedans. Les ine'gahtds figu- 
raient des especes de cloux osseux, comme des exostoses qui 
poussaient en dehors une e'minence aigue fort conside'rable. 
La contiguite' de cette ossification dtait par fois interrompue f)ar des portions cartilagineuses ou membraneuses. Partoutou 
a substance osseuse e'tait interrompue,de pe'ricarde s’attachait 
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a la substance interm^diaire. Cet os pesait deux onces sept 
gros •, il avait IMtendue de la patune de la main, et se propa- 
geait jusqu’aux fibres internes des ventricules , lesquelles 
e'taient un pen cartilagineuses. Le phe'nomene qui vient d’etre 
expose' e'tait caracte'rise' du vivant du sujet par la lenteur du 
pouls, la difficult^ de respirer, par une toux forte et sonore, 
et par la convulsion du diaphragme. 

Garangeot fait mentionjd’un je'suite, Itgd de soixante-douze 
ans , qui portait, dans la substance des ventricules du coeur, 
un os de quatre pouces et demi de longueur et de la largeur 
d’un ponce. La forme de ce corps dtait semilunaire il dtait 
convexe dans son milieu, plat a sa surface exte'rieurej il ne 
pe'ne'lrait pas dans la cavite' des ventricules, il les embras- 
sait obliquement j montait de droite a gauche et s’intro- 
duisait jusqu’au sinus pulmonaire. Les fibres chamues adhd- 
raient si fortement a cet os , qu’on aurait pense' qu’elles en 
faisaient partie. Les gros vaisseaux qui partent de la base du 
coeur et qui sont assez frdquemment ossifids dans les vieillards, 
ne I’dtaient pas dans celui-ci. 

Francois Botta ouvrit, en pre'sence de Leucatel et de plu- 
sieurs the'ologiens , le cadavre d’un homme mort apres une 
longue maladie j tout le pdricarde e'tait putre'fid j la plus 
grande partie du coeur e'tait rongde : les restes de cet organe 
palpitaient encore. 

Nous devoBS a M. le docteur Andiy robservation sui- 
vante : en 1708 , on ouvrit le corps de madame Dangouillau, 
peu d’heures apres le ddces de cette damej la surface et les 
ventricules du coeur e'taient si gangre'ne's en quelques endroits, 
qu’en les touchant, ils s’enfoncaient sous les doigts. Ce fait 
et plusieurs autres recueillis dans cet article , sont contraires 
k la doctrine de Galien , qui prdtendait qu’il ne pent se for¬ 
mer d’abces ni de de'chirures du coeur, parce que la mort 
s’ensuivrait avant que la maladie ne put se ddvclopper. 

Au rapport de Plater, le coeur d’un jeu'ne homme qui 
avait e'te' tres-tourmentd par des palpitations, contenait au 
milieu des ventricules un os qui avait trois pointes et qui e'tait 
convert de trois enveloppes. Cet os dtait creux, et rempli 
d’une matiere sablonneuse. 

Battolini dit que le coeur du pape Urbain vii contenait un 
03 qui avait la forme d’un-fZ’ ar^e. 

L’affection catarrhale connue sous le nom de grippe, qui 
re'gna e'pide'miquement en France et dans presque toate I’Eu- 
rope , il y a neuf ou dix ans , se manifesta chez une dame 
tres-sanguine et d’une constitution robustc, avec I’appareil 
des symptomes les plus dnergiques. Cette dame dtait enceinte 
de sept mois. La toux, des le premier jour, dtait convulsive, 
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seche, continuelle ; la respiratio.n ^tait gen^e , laborieuse , 
silflante j les moyens indiques ne produisirent aucua soulage- 
mentj a onze heures du soir et des le premier jcm-, la suffo¬ 
cation e'tait a son comble; le pouls profond , serre', dur j le 
visage pourpre', les yeux injectes et roulans dans la tete, tous 
ces'accidens nous ddterminerent a saigner la malade : douze 
onces de sang la calmerent^ la nuit fut assez bonne ; la jour- 
n^e suivante se passa sans que la maladie offrit rien de remar- 
quable; cependant il n’y ayait point d’expectoration. Vers la 
nuit, les synaptomes alarmans qui avaient eu lieu la veille se 
reproduisirent avec une telle e'nergie, qu’a onze heures iifallut 
encore saigner | meme re'sultat. Je prenais trop d’inte'ret ada 
malade pour ne pas m’environner d’un conseil e'claird; un 
me'decin dont j’estimais les lumieres et le jagement fut appele' i 
ihslruit de tout ce qui s’e'tait passe', il me conseilla cle renon- 
cer a la saigne'e et blama celles que j’avais cru indispensables 
la veille et i’avant-v-eille. Des qu’il fat nuit, les accidens que 
je redoutais ne tarderent pas a se manifester avec la meme 
intensite'que les jours pr^oe'dens. A onze heures, j’allai moi- 
meme chercher mon confrere j e&rayd par tout ce qu’il vit, 
il n’he'sita pas a proposer une saigne'e de- douze onces j cette 
ope'ratioH tut suivie des succes accoutumes j il fallut la re'ci- 
diverlelendemainet les jours suivans. Pendant soixante jours 
que dura la maladie, cinquante-cinq saigndes fiirent prati- 
que'es 5 il est vrai qu’elles variereut depuis huit jusqu’a trois 
onces a 1’exception des trois premieres qui furent de douze 
oncc3. L’accouchement qui se fit avec facilite' termina sur le 
champ le redoutahle catarrhe , qui, quelques jours plus tard, 
aurait infaillibl ement fait succoraber la malade, devenue d’une 
faibiesse extreme et vomissant les alimens les plus le'gers : 
toutes ses forces s’e'puisaieut dans le paroxisme qui avail tou- 
jours lieu a I’entre'e de la nuit et ne se terminait qu’a onze 
heures , par I’e'vacuation sanguine que je provoquais par la 
saigne'e. L’enfant, a mon grand dtonnement, e'tait fort et 
Lien portant. La mere ne tarda pas a se rdtablir j mais elle 
fill fort longtemps avant de recouvrer I’inte'grite' de ses forces 
et de son embonpoint. 

J’omcttais de dire que pendant le dernier raois de sa ma¬ 
ladie, cette .dame avait, dans I’intervalle des acces, des ab¬ 
sences de raison , des ve'sanies qui ajoutaient de nouvelles 
alarmes a celles que me causait la maladie princijaale, dont 
le diagnostic devenait chaque jour plus facbeux. 

Une dame, quatre jours apres sa premiere couche, avait 
c'prouvd a I’age de vingt-quatre'ans un saisissement violent 
qui avait supprimd les lochies et repercutd son lait : il 
n’avait plus reparu et les mensti-ues ne s’e'taient plus manifes- 
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tees. Vingt-deus ans apres , cette dame<jui avaittonjours joui 
d’une bonne sante' et qui avait conserve' une sorte de I’raicheur, 
fnt prise d’un rhume qu’elle ne'gligea pendant plusieurs mois, 
dm-ant un liiver froid et humide. An printemps, ses mamelles 
s’enflerent, elles se remplirent d’un lait abondant, bulireux 
et d’une saveur fort douce ( en meme temps ses regies repa- 
rurent): un point pleure'tique, un crachcment de sang accom- 
pagnerent ces deux pbe'nomenes : la maladc e'tait devenne 
excessivement maigrc. Ce fnt a cette e'poque que je la vis. 
De'ja mes soins semblaient devoir triompher de tant de 
causes de'le'teres, lorsque des chagrins inopine's et cuisans, 
vinrent troubler Tame de la malade : elle partit pour la 
campagne, et trop eloigne', je ne pus suivre son traite- 
ment; quatre mois apres elle expira , de'sespe're'e d’avoir trop 
ye'cu, puisqu’elle survival une fille unique et adore'e. 

Un militaire recut un coup de feu, dont la balle traversa 
en ligne directe les deux lobes du poumon, etant entr^ a la 
partie moyenne externe gauche de la poitrine, et sortant du 
cote' oppose'. Le coup avait e'te' tird a bout portant, la plaie 
contenait des portions de vetement et les bourres du msilj 
je passai un se'ton a travers la poitrine 5 ce moyen en- 
traina chaque jour les corps e'trangers avec la suppura¬ 
tion , qui par ce moyen ne s’arretait pas dans I’organe 
pulmonaire 5 en ving-sept jours la plaiefut cicatrise'e, et trois 
mois apres la blessure, le militaire rejoignit sou re'giment, 
ne se ressentant point des suites d’une blessure aussi grave. 
II est inutile de mentionner ici le reste du traitement auquel 
le malade fut soumis ; il fut conforme aux principes adopte's 
par la saine chirurgie. Le moyen du se'ton fut. de'sapprouvA 
par plusieurs de mes camarades, mais dans un cas analogue, 
Desault en avait fait usage avec succes, et ce fut son exemple 
qui me ddtermina a ne point avoir e'gard aux reprdsentations 
de mes collegues de I’arme'e du nord. 

Cabrol ddcrit ainsi I’estomac d’un polyphage : « au lien 
d’avoir un estomac , c’esl Cabrol lui-meme qui parle, et six 
intestins , il n’avait forme ou figure de I’un ou des autres qui 
gardait proportion, bormis I’oesophage, lequel se venait abou- 
tir en une capacite' ample , ressemblant au four d’une courle 
d’e'td tres-grosse , laqnelle vers la partie droite , au dcssous 
de la grande lobe du foie, pres du chitifl^elli faisait un repli 
tirant en haul, afin que I’aliment demeura plus longtemps 
dedans pour se digdrer, a cause qu’il n’y avait aucun pilore 
pour I’empecher de sortir : s’ensuivait apres un intestin de- 
puis le lieu ou devait etre ledit pilore jusqu’au fondement; 
sans aucune re'volution, et au lieu d’avoir six ou sept aunes 
de long, ne contenait que quatre pans ou figure, quasi d’unc 
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lettre S, mais de grosseur e'trange.» Fabrice de Hilden rap- 
porte qu’uQ homme eut le cote gauche de la poitrine traver¬ 
se' par un coup d’e'pe'e j elle avait pe'ne'tre' en devant entre 
la quatrieme et la ciiiquieme cote, et sortait en arriere au 
dessous de la troisieme. Les plaies furent fermdes au bout 
de deux mois , et le blesse' parut se bien porter, mais cinq 
mois apres , il e'prouva des vomissemens continuels qui en- 
trainaient Ics alimens solides etliquides, puisils dtaient char¬ 
ges d’ane bile verd4tre et de matiere noire; le cinquieme 
jour le malade pe'rit. Le diaphragme ^tait perce' dans sou 
centre apondvrotique. L’estomac dtait passe' tout entier par 
cette ouverture, dans la poitrine. Les poumons collds aux 
cotes e'taient extremement petits, le coeur e'tait refould a 
droite , et il est a remarquer que depuis I’instant de la ble^ 
sure, les battemens du coeur s’e'taient to uj ours fait sentir au 
«6te droit. 

On lit dans le journal de Desault, qu’un homme avait fait, 
a r&ge de tre'nte-neuf ans, une chute au dome des Invalid es , 
sur diffe'rens e'chafaudages et de la sur des de'combres j il fut 
en danger pendant six moisj il reprit enfin sestravaux de char- 
pentier, quoiqu’il n’ait jamais dte' exempt, pendant quinze 
ans, d’une difficulte' derespirer, d’unetoux secheet fre'quente, 
de mal aises et de douleurs au c&td gauche de la poitrine. Eu 
1791, quinze ans apres sa premiere chute , 11 en fit une se- 
conde d’environ vin^ pieds de haut avec fracture de plusieurs 
cotes du cote' gauche, I’emphjseme occupait cotd, il y avait 
oppression, agitation^inquie'tude, douleur, cracTOment de sang, 
vomissement des boissons, etc. Au bout de quinze heures, le 
blesse' mourut. L’estomac et I’arcdu colon e'taient passds dans 
la poitrine, etils en occupaient le cote' gauche ; ils s’y e'taient 
porte's par une ouverture ancienne pratique'e accidentellement 
au quart externe du centre apone'vrotique du diaphragme; elle 
e'tait ovalaire et avait deux pouces et demi dans son grand 
diamkre; elle re'sultait, sans djoute, de la premiere chute. L’d- 
piploon et la rate y adhe'raient; il y avait une plaie rdcente 
au diaphragme, mais plus a gauche; une portion du colon s’d- 
tait introduce par la dans la poitrine. Le coeur dtait penchd 
a droite , le poumon affaisse' dtait d’une extreme petitesse et 
adlidrent a la plevre et aux cotes; I’estomac e'tait situe' dema- 
niere que sa grande courbure se trouvait en haut et tournde 
vers le mddiastin; I’oesophage suivait cette direction; I’arc du 
colon adhdrait d’un cote' a la petite courhure de I’estomac, 
etreposait de I’autre sur le diaphragme ou il e'tait libre. Tons 
ces ddsordres, toutes ces transpositions re'sultaient de la chute 
faite depuis quinze ans; la derniere, devenue mortelle par le 
surcroit de la fracture de sept cotes , n’avait produit qu’une 
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mouvelle dechirure de trois pouces d’e'leudiie au disphi’agmc, 
par oil passait une portioQ du colon. 

II estmort a Londres, eu i8og, un nommd Commingo, qui 
souvent e'taut ivre, avait avale une quantite' considerable 
de ces grands couteaux de poche que portent les matelots et 
les gens du peuple. Get homme en avait rendu plusieurs par 
I’anus. 11 fut conduit a I’hopital de Guy, dirigo'par les docteurs 
Babingtou et Cuny. II dprouvait une douleur aJfreuse dans 
la re'gion e'pigastrique oul’on sentaitfacilementune dureie'qui 
n’dtait pas naturelle : ses selles e'taient d’une teinte fortemeut 
fe'rugincuse. Ce malade e'tait d’une maigreur extreme 3 son es- 
tomac avait perdu la faculte' dedigerer. Peu de temps avantsa 
mort, onsentait en posant le doigi dans le rectum, quelques Eortions de couteau.L’examendu cadavrea confirm^ I’liistoire 

izarre de ce malheureux. L’estomac recelait plusieurs mor- 
ceaux de come et quelques portions du fer des couteaux, ces 
derriiers e'taient conside'rablement change's par Faction des sues 
de Festomac : un morceau de fer avait pered le colon, et 
faisait saillie dans la cavite' abdominalej d’autres furent trou- 
ve's passant a travers le rectum et fixds dans les muscles qui 
tapissent les parois internes du bassin. {Journal de Mdde- 
ejne, tome xxi). 

On lit, dans le Biilletin des sciences me'dicales du de'parte- 
ment de FEure , Fobservation d’une femme de cinquante- 
un ans , attaque'e depuis I’age de trente ans d’une hydro- 
pisic ascite, dont la cure palliative a de'jA necessitd cent 
cinquante-quatreponctions. Cette opdration a produit, chaque 
fois, environ vingt pintes d’eau. La personne n’a cesse' de 
vaquer aux travaux des ebamps 3 elle a eu deux enfans qu’elle 
a allaite's3 Fun de ces enfans, encore vivant, est agd de tfeize 
ans : on lui a fait la ponction trois ou quatre fois a ebaque 
grossesse. Le rddacteur du Journal de Mddecine cite le cas 
d’un indiyidu, existant a Paris, auquel on a fait la ponction 
plus de trois cents fois. 

Un chirurgien a gudri par cinq points de suture , une plaie 
longue de deux pouces, a la grande courbure de Festomac; 
eette plaie existait chez un enfant de dix ans, et avait e'ti! 
produite par une cliute , sur un corps aigu, imme'diatement 
apres le repas. 11 ne fallut que onze semaines pour que la 
gue'rison fut complete. {Ann. de lit. me'd. dtr.) 

M. Ansiaux, chirurgien a Lie'ge, a visitd un consent qui 
avait une singuliere hernie de Festomac. Get homme porte a 
lapartie moyenne et supe'rieure de la re'gion e'pigastrique, 
tine tumeur survenue a la suite d’une plaie faite avec un con- 
teau : elle disparait par la compression 3 elle rentre entice¬ 
ment lorsque Festomac est plein, et reparait ensuite lorsqua 
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la digestion a deljarrasse I’estomac des alimensqu'il contenait. 
Lieutaud. ( Historia anatomica moborum), cite Tobservatioji 
de Blancard , sur une bjdropisie de I’estomac, dans laqnelle 
leviscerecontenait quatre-vingt-dix livres d’eau. Sa surface in¬ 
terne e'tait parseme'e d’hjdatides. L’extreme dilatationde I’es- 
tomac donnait au ventre un volume extrordinaire, le irialade, 
dans les derniers jours eut de la fievre, il e'prouva une soif 
de'vorante, des suffocations et d’horribles.angoisses. Le meme 
auteur rapporte deux observations depoux, qui ont dtd trou- 
y^s pullulant dans I’estomac. Ces inscctes s’y rasse^nblaient 
par pelotons. Dans i’uiie de ces observations, puise'e dans la 
cinquante-quatrieme observation d’Heurinius, les poux e'taient 
loge's dans des vdsicules adhe'rentes aux parois de I’estomac •, 
il est probable que ces poux yenaient de I’extdrieur ; ce qui 
fortifie notre opinion, e’est que dans la premiere observa¬ 
tion , il est prouvd que le malade avail avale' plusienrs 
fois de ces insectes. Les accidens qu’ils ont produits chez les 
deux individus, on on les a remarquds, sont bien difle'rens ; 
ils ont excite' une faim canine a Tun , ensuite ratrophie et la 
mort; chez le second, ils ont cause' une douleur d’estomac con- 
tinuelle jusqpi’a la mort j ( Vojez Bonet, observ. 53) oh 
Lieutaud a puise' ce second cas. Nul autre auteur ne fait 
mention d’une . semblable maladie. 

Ruysch park d’une femme, qui , depuis longterirps 
forouvait une faim canine : elk mangeait considdrablement; 
elle mourut a la suite de viokntes douleurs a I’abdomen. Rien 
de remarquable dans les visceres, si ce n’est k pylore qui dtait 
tellement dilate' qu’il laissait passer le poing. 
. Lemeiy rapporte I’observation d’un religieux , attaque' de- 
puis huitans d’unvomissement pe'rigdique, dontles circoBK 
stances sont fort rares. Cinq heures avant de vomir, le ma¬ 
lade dprouvait une douleur tres-forte aux reins j le yomisse-* 
ment duraitquatre a cinq heures avec des inteivalks. La ma- 
tiere des vomissemens e'tait d’une coukur rouge fonce'. Ce 
n’e'tait que de I’eau, ayant une forte odeur d’urine j le ma¬ 
lade mangeait peu , ne buvait que du vin et copieusement j 
db que le vomissement cessait, il se portait bien } I’exercice 
lui dtait salutaire-j il soufFrait davantage lorsqu’il avail ne'glige 
de s’y livrer. 

Felix Plater ( Observ. lib. 3 ) a vu un homme qu’on con- 
duisait au suppljce, se plaindre d’une cardialgie. On le dd- 
capita, et dans k meme moment oii la tete fut tranchde, le 
vomissement eut lieu , et fit jaillir a une grande distance tout 
ce que contenait I’estomac. 

Le tartrate antimonie' de potasse est un vioknt’poison j il 
opere sous k rapport de cette proprie'te', des qu’il est port^a 

■ 4- >5. 
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la dose <3e pltis de cinq ou six grains a la fois ; except^ dans 
certains cas patbologiqtifes Ou la sehsibilite' est abolie; cepen- 
dant Morgagni ( Epist. 69), assure qu’un homme, qui, par 
erreur , en avait avale deux gros, ne moUrut point; il vomit 
beaucoup et n’e'prouva que des anxie'te's. 

TJn jeune-honime ayant c'f^blesSe' a I’e'pigastre, unanavant 
sa inort, e'prouvaita laitioindre irr^gularite' dans sonre'gime, 
des douleurs dans I’abdomen j ces douleurs devinrent plus 
fortes et plus fre'quentes j et furerit accompagn(fes de vomis- 
seaient : rien ne soulageait le malade, il vomit une matiere 
fe'culente et mourut. Les intestins e'taient rougedtres, la y6- 
sictile du fiel remplie-d’une bile noire. Le diaphragme e'tait 
fompu dans Tendroit ou passe I’oesophage, et I’estomac avait 
p^n&d dahs la poitrine, par I’ouverture qu’offrait cette rup¬ 
ture j ime portion de I'e'piploon accompagnait I’estomac. 

•Nous fumes appelds a Bruxelles , il y a une dcuzaine d’an- 
ftdes, pour donner nos soins a un homme d’environ cinquante 
ans , qui ne pouvait e'mettre ses matieres stercoi-ales. Depuis 
quatre ans , il e'tait valdtudinaire a cause de cette constipation 
qui >avait fait des progreS coniinuels, malgre' les secours de 
IVrt. Son Vfentre, lorsque nous le vimes , n’e'tait pas plus gros 
que dans I’etat naturel, mais il dtait tendu comme un tarabour. 
La rdgion abdominale, et par sa forme et par sa duretd sem- 
blait contenir une colonne de marbre. Les lavemens ne pou- 
vaient pas pdne'trer dans le tube intestinal, ils semblaient en 
elre repousse's; il fallait se servir d’une Seringue d’enfant nou- 
veau-ne' pour injecter quelque liquide dans le rectum j alors, 
apres des efforts innouis, le malade rcndait des excre'mens dont 
la consistance ressemblait a celle d’une pjite tres-pe'trie 5 ils 
avaient la forme d’un ruban de soie de la largeur d’une ligne, 
et ils e'taient aussi minces. Le malade en tendait a la fois une 
ou deux aunes , tous les deux ou trois jours, apresplusienrs 
injections semblables a Celles dont nous venous de parler. A 
la mortde Ce sujet, qui e'prouvait les plus atroces coliqnes, 
nous recbnnumes que la totalitd du tube intestinal dtait racor- 
nie et tellement oblitdre'e, qu’une sonde de poitrine avait dela 
peine a y pdndtrer , meme dans le rectum , qui e'tait devCnu 
presque cartilagineux j les autres intestins tie prdsentaient pas 
ce caractere particulier. Le foie e'tait tres-noir et tres-dur, 
mais il n’avaitpas augmente' de volume. Nous ne remarqua- 
meS point d’autres particularitds dans I’examen des autres vis- 
ceres. Cette singiiliere maladie, a ce que nous de'couvrimes, 
en questionnant le sujet, dtait due a 1’usage qu’il avait fait 
pendant un an de I’acdtate de plomb, pris en lavement et en 
boissonj pour fcombattre une diarfhde, qui depuis longtempsle 
tfiUrmentait, eln’avaitpasvouluce'der auxremedes ordinaires. 
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II est affligeaat de dire que ce fut par le conseil d’un homme 
appartenant a Fart de ^drir , que le malade avail fait usage 
d’un poison aussi insidieux que celui dont noUs venons de 
parler. 

Un malade observdpar le docteur Mangin, ne vivait que de 
lait, ses selles dtaient absolument'supprime'es, on lui retirait 
de Fanus une infinite' de petits calculs. Nous avons vu un fait 
semblable cliez un vieillard de quatre-vingts ans , qui, depuis 
plus de vingt ans ne vivait que de lait tres-sucre', seul remede 
efticace qu’il eiit pu opposer a une dysenterie scorbutique. 
Quoique vieux, son anus repoussait au dehors les petits cail- 
loux blancs, qui s’amassaient dans le rectum •, cette ope'ration 
avait lieutous leshuit ou neufjours. Ce vieillard jouissait d’une 
excellente sante'j il dtait gai, actif; il avait,toutes ses dents, 
mais elles semblaient avoir dte' limdes au niveau des gencives. 
Il est mort de frayeur a F4ge de quatre-vingt-sept ans. Il est 
a remarquer qu’e'tant subitement tombd dans Fdtat d’enfance 
a la suite de cette frayeur , il rendit, des-lors des excre'mens 
Semblables aceux des enfans; il les rendait involontairement; 
il ne ve'cut que cinq jours dans cet etat de'plorable. 

Leprofessetir Jacques Thommassini a insdre', en 1808, dans 
le Journal de me'decine de Parme, Fobservation suivante : un 
homme de trente ans, fluet, bfun, et d’un nature! vif, eut, 
des les premieresanne'es de sa vie, line paresse du ventre peu 
ordinaire a Fenfance ^ chaque annde, ses selles devenaient plus 
rares j de vingt a vingt-quatre ans, une e'vacuation tons les 
huit ou dix jours; ensuite tous les douze jours. A vingt-six 
ans, une tous les vingt-deux jours. Lamaigreur, qui depuis 
sonenfance affecte le sujet, augmente dans la meme propor¬ 
tion que la constipation ^ au moment ou le docteur Thom¬ 
massini Fobserve, il a trente ans, son appe'tit est conside'rable; 
il mange autant que deux personnes j il e'prouve une grande 
soifj ses urines sont naturelles quant a la quantity et a la qua¬ 
lity. Aucun remedes , nul re'gime n’ont pu combattre cette 
constipation j les purgatifs operent, mais ils afFaiblissent le 
sujet. Les matieres qu’il rend sont dures et ont la forme de 
petites pelottes •, la langue est bonne , le ventre dans Fdtat 
naturel, le potds est fre'quent et la chaleur naturelle. 

M. Revolat a communique a la Socie'te' de Me'decine de Mar¬ 
seille, Fobservation d’un sujet e'minemment nerveux , et que 
de fi-equens abus dans le rdgime , avaient jete' dans un dtat 
de'plorable j il eprouva pendant six mois , une suppression 
totale des evacuations stercorales. Des tempe'rans, combine's 
avec de Idgers toniques, ont combattu avec succes cette e'ton- 
nante constipation j I’o'rdre naturel s’est re'tabli. 

Un soldat russeayait une ascite des plus volumineuse accom- 
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pa^e'ed’une infilration e'norme du scrotum etdes extremifd* 
int'e'iieures. Vu I’absence de la douleur, de la'chaleur, de la 
fievre, le ventre e'tant serrd, la se'cre'tion des urines nulle, le 
docteur Armet, me'decin de I’hopital militaire de V alenciennes, 
administra les minoratifs et les diure'tiques. Mais ces remedes 
tromperent I’espoir du savant me'decin qui les administraient : 
les diure'tiques agissaient comme purgatifs , et les minoratifs 
comme drastiques. Ce russe ayant succombe', le pdritoiiie et 
la surface exteme de tous les visceres qu’il recouvre, pre'sen- 
taient les vaisseaux sanguins comme s’ils eussent dte' admira- 
blement injecte's. Ce caractere particulier du systeme sanguin 
dans ITiydropisie , fit penser au docteur Armet que les russes 
qui dtaieutdepuislongtemps prisonniersaValenciennesavaient 
e'prouve's , sous le ciel de la France, un cbangement de cons¬ 
titution , et que les hydropisies dont presque tous ceux qu’il 
avait dans son hopital dtaient atteints , pouvaient provenir de 
la conversion de la constitution muqueuse dont les russes sont 
doue's, en constitution inflammatoire. D’apres ce systeme, 
le docteur Armet fit saigner un russe hydropique, qui pre'- 
sentait les memes symptomes et la meme idiosyncrasies que 
le pre'ce'dent. Quinze saigne'es le gue'rirent en cinq ou six 
semaines j chaque saigne'e e'tait de six a sept onces 3 elle ren- 
dait la liberte' au ventre et favorisalt la se'cre'tion des mines 3 
a chaque saigne'e le malade recueillait des forccis et de la 
gaietd , au point qu’il en sollicitait une nouvelle des qu’il 
n’allait point a la selle ou n’urinait pas. Le re'gime ve'ge'tal, 
lesboissons e'mollientes l^gerementnitre'es, deslavemens e'mol- 
liens fiirentles seuls moyens internes mis en usage. Le docteur 
Armet dit n’avoir jamais vu, pendant le temps d’une pratique 
lougue et tres-nombreuse , une ascite aussi volumineuse que 
celle de ce russe : le scrotum e'tait gros comme la tete d’un 
enfant de sept ans. Une quarantaine de russes furent succes- 
sivement trade's d’ascite , plusieurs avec complication d’hy- 
drothorax, par le meme prOce'de': les saigne'es re'pe'te'es out 
constamment produit la gue'rison. ( Lettre du docteur Armet 
a son ami le docteur Fournier, an 11.) 

Vicq-d’A^r rapporte, dans son article anatomic patholoei- 
que, (Diet, encfcl.) une observationqui doit figurer parmi les 
cas tres-rares, a cause de la cumulation des causes de'le'teres qui 
favagaient les diffe'rens visceres du sujet. On s’e'tonnera qu’il 
ait ve'cuavec une disorganisation aussi complete des parties les 
plus essentielles a la.vie. Madame d’une taille assez e'leve'e 
et maigre, fut afiecte'e d’une maladie quine semblaitinte'resser 
que la poitrine, ses crachats e'taientmuqueux et sangpinolens. 
Quatre oucinqmoisapres, elle mourut. Ontrouvale'foie d’un 
volume e'norme, descendant jusqu’a I’ombilic 3 le grand lobe 
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se portait <3ans l’hjpocondregauche,’oule ligament suspenseur 
avait dte' rejete'3 la couleur de ce viscere e'tait naturelle, mais sa 
substance e'tait comme delaboulUe.Lave'sicule dtaitamoitie 
remplie de bile; le je'junum et une partie de I’ile'on e'taient 
d’une couleur noiratre en plusieurs endroits ; dans d’autres 
parties, ces intestins e'taient enflamme's ; il y avait dans bap- 
pendice du coecum une pierre friable de la grosseur d’une petite 
noisette, laquelle, se'che'e, s’allumait a une bougie. Uncneveu 
occupait le milieu des couches dont cette pierre e'tait forme'e; 
la consistance de la matrice e'tait dure ; sa cavite' etait oblite'- 
re'e : une tumeur ste'atomateuse, de la grosseur d’ungros oeuf 
de canne, occupait son foie , bien que rien n’en eut feit soup- 
gonner la maladie avant la mort; les ovaires contenaient une 
espece de sable; les reins e'taient flasques et assez gros; le 
poumon droit e'tait adhe'rent aux cotes par lapartieposte'rieure, 
retire' et rempli de tubercules; en les coupant, il en sortait un 
mucilage sanguinolent semblable aux crachats que rendait la 
malade; le poumon gauche e'tait garni de semblables tuber¬ 
cules, mais it n’avait contracte' aucune adhe'renee; le coeur 
^tait flasque, mais sans vite organique : nul e'panchement dans 
la poitrine. 

On lit'dans le tome xvi du Journal de Me'decine , I’obser- 
vation suivante ; M. Demet, docteur me'decin , rapporte que 
M. de V., %e' de cinquante ans, d’une constitution robuste, 
avait eu dans sa jeuuesse des he'morragies conside'rables 
(nazales sans doute), qui ont cesse' k vingt-cinq ans ; des lors 
M. de 'V. sentit des 'douleurs au cote' droit de I’abdomen. Ces 
douleurs ne le quitterent jamais,: a quarante-trois ans , il s’e'n 
joiguit une nouvelle a la re'gion lombaire. Il invoqua et regut 
en vain les secours de, I’art. li fut encore accable' d’une hdma- 
turie tres-allarmante. Un jour, a la suite d’unpissementde sang 
conside'rable, le malade rendit par I’uretre, un ver long de 
quatorze pouces huit lignes, et de la grosseur d’un tuyau de 
plume d’oie; il se sentit singulierement soulage' : I’hdmaturie 
cessa. Dans Tespace de trois mois, M. de V. a rendu par I’u- 
reti-e cinquante de ces vers de diffe'rentes grandeurs et de di- 
verses formes. La plupart sont gros comme un petit tuyau de 
plume d’oie, etlongsdesixahuitpouces; ilsressemblentbeau- 
eoup parleur forme et leur couleur aux lombricaux des intes- 
tin’s: les autres n’ont qu’environ dix-huit a vingt lignes de lon¬ 
gueur. Le malade e'taitpre'venu de la sortie de ces insectes, par 
un sentiment de chaleur dans toutes les voies urinaires, et par un 
idgermouvementfe'hrilequi cessaitaussitbt que leavers e'taient 
expulse's des reins dans la vessie; il les rendait morts. 

Un homme attaqud de gravelle et qui avait e'tdhe'miple'gique, 
fut atteint d’une re'tention d’urine; a la suite de violentes 
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douleurs , il sortit de I’urkre un corps noiratre cylindrique , 
ayant la forme d’un ver ; ce corps fiit suivi de beaucoup de 
sang meld avec les urines j peu de momens apres, le malade 
rendit un autre corps semblable au premier et long d’une aune. 
il en rendit consdcutivement plusieurs autres. Expose's a I’air, 
ils contractaient une couleur pins noire j ils acquie'raient une 
pUis grande tenacitd dans I’esprit-de-vin. {Hist. Acad. lySS.) 

Un homme de'ja agd s’e'tant remarie', ne pouvait e'jaculer 
quoiqu’il entrat en e'rection. Etant mort d’une maladie aigue, 
on ti’ouva le ve'rumontanum durci et gros comme une petite 
noix. La semence e'tait dans un e'tat de putre'faction : les vais- 
seaux e'jaculatoires e'taient remplis de pierres fort dures, 
grosses comme des pois. {Zodiac. Gallic, ann. 3.) 

On lit dansle Journal de physique deRozier, qu’un homme 
4ge' de quarante-cinq ans , etjouissant d’une bonne sante', 
rendait par les urines, a diffe'rentes reprises , un ver long 
d’environ quatre lignes, large d’une ligne et demie. Get homme 
n’dtait nullement incommodd par ces insectes. Description : 
tete petite , effilde, portant a son extrdmitd deux petites an- 
tenales , sur les deux cote's deux petites huppes de poils; 
deuxrange'esde neufpattestermindesparun crochet, les pattes 
velues j le corps vein et d’un jaune fauve. 

Plusieurs ce'lebresmddecins de lacapitale, etparmi euxMM. 
Alibert, Portal et Gastellier observent, au momentou j’dcris, un 
e'coulement leucorrheique tres-remarquable par rapport a son 
abundance, et surtout a cause de Page du sujet: c’est une de¬ 
moiselle age'e de neuf ans 3 sa taille est plus grande que celle 
des jeunes personnes du meme age •, le de'veloppement de ses 
faculte's intellectuelles et de son organisation physique annon- 
cent une grande prdcocitd. Son teint habituellement, pale, 
s’anime facilement a la plus le'gere dmotion de son ame. Ses 
cheveux sont d’un blond cliatain , ses sourcils plus foncds, et 
les cils sont noirs^ elle a les yeux bleus, grands, peu anime's, 
et la pupille dilatde. Le nez et les levres ne pre'sentent aucun 
caractere scrophuleux. Depuis deux ans, cetenfant dprouve 
un e'coulement lactiforme tres-abondant etprovenant duvaginj 
cet dcoulement estcontinuel j a certains instans de la journe'e, 
il augmente a tel point que la malade, place'e sur un sie'ge, 
I’observateur voit le flux leucorrheique s’e'chapper a grands 
fiots du vagin : peu de momens suffisent pour en recueillir 
une pinte. C’est alors une liqueur d’un blanc mat , et sem¬ 
blable a du lait. L’analyse chimique a prouvd qu’elle ne con- 
tientpas d’urine, mais une substance case'euse. Divers moyens 
indique's par la thdrapeutique ont e'td infructeusement mis en 
usage j tc us produisent des accidens nerveux plus ou moins 
graves Une douche ascendante prescrite par notre collegue 



M. Alibert, asupprim^ recoulement pendantune demi-jonr- 
ue'e, mais cette suppression a e'te suivie de vives douleurs a 
Fabdomen et d’agitations nerveuses. M. Alibert a sagement 
renonce' a toute me'decine agissante , chez un sujetdont On ne 
pent de'convrir la cause de la maladie. il est a remarquer 
que lepouls est toujours dans l’e'tatnaturel, que I’e'conlement 
a lieu sans douleurs , la malade n’en e'prouvant que lorsqu’il 
cesse pour quelques instans ; elles ont lieu aux parties ge'ni- 
tales , particulierement aux grandes levres qui se tumifient et 
deviennent rouges; la petite.malade ressenthabituellement 
des douleurs aux lonabes et aux euisses; ellene peut marcher 
sans e'prouver de nouvelles douleurs aux articulations des 
euisses avec le bassin, lesquelles se communiquent au bas- 
ventre et a la colonne verte'brale, ensorte qu’elle est forede de 
demeurer assise ou couebe'e. 

Je trouve, dans une brochure fort bien faite sur la topogra- 
phie me'dieale del’Isle-de-Franee, une observation d-peu-pres 
analogue a lapre'ce'dente, elle a e'te'recueillie par M. Chapotin, 
auteur de cet ouvrage, et ebirurgien maj or de I’hopital militaire 
del’Islc-de-France. Un jeune hommecre'ole, d’une faibleeons- 
titution, avait e'ti^sujet, dans son enfance, au pissemeut de sang, 
qui ne cessa qu’a Fage de quatorze ans ; vers Fdge de dix-sept 
ans, il prit un accroissemeut assez rapide. Peu de temps apres, 
il e'prouva de vives douleurs aux lombes; elles durerent peu 
de jours et furent suivies d’un dconlement d’urine semblable 
adu lait. Le malade fut traite', pendant deux mois, parades 
moyens relaehans ; il deyint maigre et faible , le visage pdlit 
ctsecouvrit de boutons, les digestions s’alte'rerent, ily avait 
cinq ou six selles dans les vingt^quatre heures, et des sueurs 
copieuses au moindre exercice; les urines, enmoindre quan¬ 
tile' que les boissons, pre'sentaient, des~qn’elles e'taient bien 
re'froidies, une masse blanchatre, coagule'e et imitant parfai- 
lement le lait cailld, avec une odeur faible et fade. Ce coa- 
jpilumpressd, laissait debapper une se'rosite'blanchatre, qui, 
soumise a Fanalyse , a fourni une assez grande quantite' de fi- 
brine; Feau bouillante et Faction de Facide sulfurique ont 
d^montrd la pre'dominance de Falbumine; la gdlatine y 
e'tait en plus feible quantitg; il n’y avait presque point d’ure'e 
et peu de sels ordinau’es a Furine. Les alimens pris dans le 
regne animal, le vin,les amers ,le quinquina combine'avec les 
ferrugineux presents par M. Chapotin, ont ranimd les forces 
du malade. Un liniment savonneux, puis an liniment volatil 
avec addition de teinture de cantbarides, furent applique's" 
sur les regions lombaires et ombiiicales. La teinture de caii- 
Iharides, administre'e a Finte'rieur, a la dose de trois gouttes 
par jour, puis porte'e a celle de vingt-quatre, a ixi le reincile 



le plus elficace, et les urines ont repris leur dtat natureir 
d’abord la fibrine a disparu, ensuite I’albumine, puis la gela¬ 
tine. A mesure que ces substances diminuaient, et que I’ure'e 
augmentait, les urines acque'raient une couleur plus jaune.' 
L’usage des cantharides ne dura que douze jours. 

En 1781, un paysan,age' de trente-six ans, tomba de che- 
val sous la roue d’une voiture : cet Homme portait un tablier 
qui, accrocHe' et entraine' par la roue, enveloppa tellement 
la culotte et les parties ge'nitales, que le tout fut aiTacb^. Le 
bless^ ne sentit pas sa douleur, et remonta a cheval pour re- 
gagner sa maison, situe'e a deux cents pas. L’he'morragie fut 
peu considerable : la plaie s’e'tendait de devant en arriere, 
depuis la partie sUpe'rieure du pubis, jusqu'a quelques lignes 
de la marge de I’anus , et occupait, d’un cote' a I’aiitre, tout 
I’intervalle des cuisses ; le canal de Furetre etait arrache'avec 
la verge , iusqu’aupres du col de la vessie; il ne restart nul 
vestige ni des bourses, ni du testicule droit; le gauche pen- 
dait encore au cordon, enveloppe' dans sa tunique vaginaler 
le cordon spermatique , gonfle' et aussi gros que le testicule 
meme, ressemblait a une verge de'pouillee de ses te'gumens 
extemesj la prostate contuse ne tenait plus qu’a quelques 
fibres, et pendait hors de la plaie devant la marge de Fanus. 
Al’aine droite, I’intestin se prdsentait a nu dans une bemie 
inguinale qu’avait le blesse'. Les soins d’un habile chirurgien 
ont conserve les jours de cet infortune' ; deux mois suffirent 
pour qu’il obtint la cicatrisation complete de cette plaie si 
conside'rable : il est reste' sous la symphise du pubis , une ou- 
verture de trois lignes de diametre, qui sert a Tissue des 
urines. {Bibliotheque chirurgic. de Richter, vol. 7.) 

Ee meme dcrivain rapporte une observation de M. Schnei- 
dej*' sur une re'troversion fort rare de lamatrice. Une femme 
de cinquante-sept ans, mere de plusieurs enfans, n’avaitpas 
urine' deiiuis sept jours , M. Schneider trOuva que le museau 
detanche dela matrice e'tait retourne' en devant, et fortement 
applique' centre la partie supe'rieure de la symphise du pubis. 
L’habile chirurgien repoussa avec le doigt la matrice en arrike, 
et opdra sa re'duction, au moyen de laquelle la malade ren- 
dit seize pintes d’urine. L’on attribua cette rdtroversion a un 
grand effort qu’avait fait cette femme, auqnel avait succe'de 
une douleur qui cessa apres la re'duction. 

Le docteur Amos Hamelin , de Durham , dtat .de New- 
Yorck , a observe' des cheveux croissant dans I’intdrieur de la 
v6ssie. Il y avait dans cet.organe, pres de I’ovaire droit, 
une tumeuF a peu pres du volume d’un oeuf de poule. L’in- 
tdrieur de la vessie renfermait une matiere e'paisse et fetide, 
mele'e avec des cheveux qui naissaient de la membrane in- 
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leme qui couvrait Cette tumeur. Les chevetix , r^imis en uhe 
masse ovale, s’e'taient accommode's a la forme de la vessie ; 
cette masse , avec la matiere qui j adhdrait, avail cinq ponces 
de longueur et trois de' largenr. Les cheveux se'pards , lave's 
et sdche's pesaient deux gros. La tumeur incise'e contenait 
une substance osseuse et une matiere qui ressemblait a celle 
du cerveau. Cette femme, qui n’avaitpas fait d’enfant aupa- 
ravant, avail dtd incommpde'e, depuis trois on quatre ans 
d’une strangurie, et elle en avail soiifiert plusieurs fois du- 
rant sa grossesse. • 

Le docteur Valentin, qui a public' cette oj)servation dans 
le Journal de Me'decine, ajoute qu’il a vu, a Nancy, une 
tumeur informe , a peu pres du volume d’un ceuf de dinde', 
qne feuLaflize pere, habile chirurgien, avail extraite du ventre 
d’une jeune fille, a I’occasion d’un de'pot qu’elle avail sur 
le cote' et qui avail ndcessite' I’ouverture de cette cavite'. La 
tumeur e'tait couverte d’unC enveloppe cutane'e, pourvue de 
longs cheveux et portant plusieurs dents irrdgulierement pla- 
ce'es, parmi lesquelles il y avail de grosses mollaires. 
. Une demoiselle 4ge'e de vingt-six ans, dprouvait d’exces- 
sives douleurs au ventre; elle y portait une tumeur enorme. 
A sa mort, on trouva les deux ovaires aussi gros que la tete 
d’un adulte. L’ovaire droit pesait cinq livres quatorze onces , 

■ et le gauche cinq livres et dix onces; ils dtaient durs , leur 
suj)erficie dtait ine'gale; les vaisseaux lymphatiques e'taient 
Ires-gonfle's , et les spermatiques re'tre'cis. La substance in¬ 
terne des ovaires dtait unie .et compacte , sa couleur d’un, 
jaune clair. Les os voisins des ovaires furent trouve's re'duits 
en p4te. {His/, acad. , 1707). 

Albosius rapporte 1’observation d’un foetus qui resta vingt- 
huit ans dans le sein de sa mere : il e'tait pe'trifie'. 

En 1716 , une femme de Joigny, alors agde de trente ans, 
marie'e depuis quatre, et qui n’avait eu qu’une fausse couche 
dans les premieres dpoques de son mdnage, devint enceinte ; 
trois mois apres, elle sentit remuer son enfant et le lait se 
porta aux mamelles. A neuf mois, elle dprouva des douleurs 
qui annoncaient le travail de I’accouchement; elle perdit de 
la sdrosite' comme cela arrive en pareille occurrence ; cepen- 
dant I’enfant ne se pre'senta point et les douleurs cesserent; 
elles revinrent un mois apres et ne furent pas expulsives. La 
malade tomba dans un e'tat de faiblesse , une sorte d’e'pVii- 
sement qui fit craindre pour ses jours. Cet e'tat se prolongea 
jusqu’au dix-huitieme mois, alors les forces revinrent; les 
douleurs cesserent, mais le lait ne disparut pas et resta sta- 
tionnaire dans les .mamelles pendant plus de trente ans. Les 
regies ne se manifesterent plus. Le sujet mourut a I’age de 
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soixante-un ans d’une peripneumonie. A I’ouverture du ca- 
davre, les te'gumens du bas-ventre se trouverent amincis; 
on remarqua, dans cette cavite', une tumeur d’un aspect 
squirreux et grosse comme la tete; elle e'tait situe'e dans les 
re'gions hypogastrique et ombilicale , du cote' droit j il y 
avait adbe'rence entre elle et I’e'piploon , ainsi qu’avec le pe'- 
ritoine ct le fond de la matrices elle e'tait imme'diatement 
place'e dans la trompe droite. Cette tumeur pesait huit livres; 
elle renfermait un foetus mMe bien constitue' et tel qu’on 
remarque un enfant a terme j il avait quatre dents incisives, 
deux supe'rieures et deux infe'rieures; il p’avait point d’odeur 
et n’e'tait impre'gne' d’aucune liqueur j la peau e'tait e'paisse, 
calleuse et d’un jaune teme. Les os paraissaient plus gros 
que chez les nouveaux-ne's ordinaires. Le sujet dtait enve- 
loppe' du chorion et de I’amnios , ces membranes e'taient 
ossifie'es ainsi que le placenta: le cordon ombilical e'tait desse'- 
che'. Cette observation fut recueillie par deux me'decins et 
un chirurgien. 

Un enfant fut trouve' sans cordon, ni placenta , ni erne- 
loppes, dans le ventre d’une femme qui dtait grosse depuis 
vingt-trois ans. L’enfant e'tait presqu’enlierement pe'trifi^. 
(Walter, Mem. de Berlin, 

An bout de vingt-cinq mois de gestation , une femme 4ge'e 
de quarante-cinq ans, et qui avait porte' onze enfans a terme, 
eut une tumeur au nombril j elle s’ouvrit et laissa sortir un 
enfant putre'fid : la malade gue'rit. (J. Marchander, i6i i). 

Un cas semblable est rapporte' par Albncasis, Ub. ii, cap. 76, 
c’e'tait une femme grosse de deux enfans; elle eut un abces 
au nombril; les enfans sortireiit tout pourris par I’ouverture 
de I’abces , et la mere n’en gue'rit pas moins. 

Une femme de trenfe-trois ans eut un abces au nombril, 
sans inflammation j il s’ouvrit et donna issue aux ossemens 
d’un foetus les regies coulerent par cette nouvelle overture, 
qui ne fut pas longtemps a se cicatriser. Alors les menstrues 
rejjrirent leur route naturelle. La femme devint grosse et 
fit par la suite plusieurs enfans. (Richer, Commerc. Utter.., 
’735). 

Les trois cas qui viennent d’etre cite's sont rapporte's par 
des auteurs dont on ne peut re'cuser le te'moignage; il est 
e'yident que les abces qui ont facilitd la sortie des foetus par 
I’ombilic , avaient dte produits par la pre'sence des enfans 
de'ja sortis de la matrice par suite d’un abces primitif que, 
devenus corps e'trangers, ils avaient excite's a cet organe. 

Une femme, au bout de trois mois de grossesse, s’aperjut r’elle perdaitune humeur putride par la vulvej elle dprouva 
la fievre et les signes de la gestation cesserent. Il lui sur- 
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vint des douleurs au ventre , du te'nesme, de la constipation, 
apres (juoi elle rendit, par I’anus , plusieurs petits os , et re-» 
cou'rrmtla.sanid. {Comment. Leipsick, tom. xii). Icic’estun 
depot de la matrice qni s’est ouvert dans le rectum par ou est 
sorti, par parcelles , le foetus dont la matrice n’a pu se 
de'barrasser par la voie ordinaire, fautc de pouvoir se dilater 
a son orifice. 

On lit, dans le Journal des savans de 1722 , (^’une femme 
avait une tumeur qui faisait saillie dans le vagin et dans le 
.rectum •, on fit une incision a cet intestin, et il en sortit un 
enfant mort. 

Le docteur Girard , de Lyon, rapporte qu’une femme qui 
e'tait accouche'e il y avait quelque temps, crut a une nouvelle 
grossesse: ses mamelles s’engorgerent et fournirent une li¬ 
queur laiteuse j elle sentait, dans le ventre , des mouvemens 
semblables a ceux d’un enfant) cependant elle avait ses regies 
cheque mois, bien que son ventre se deVeloppit progressive- 
ment comme dans la gestation. Entre le dixieme et le onzieme 
mois, il lui survint des douleurs , comme celles de I’accou- 
cbement; ces douleurs ce'derent a I’usage des bains) la gros- 
seur du ventre se dissipa, ainsi que les autres signes fallacieux 
de la grossesse. 

Le meme me'decin a vu une fille qui, e'prouvant tous les 
signes de la grossesse, confessa a ses parens qu’elle avait eu 
commerce avec un homme : les parens poursuivirent le se'- 
ducteur par voie de justice) mais au neuvieme mois, I’usage 
de six bains fit disparaitre tous les signes de grossesse qui 
avaient trompe' I’accoucheur lui-meme. 

J’ai vu un cas de cette nature qui mdrite d’etre rapporte 
dans’ cette article. Une femme , qui avait eu plusieurs enfans, 
e'prouva une affection de poitrine, qui fat suivie d’une oedeme 
gdndrale; il y avait quinze mois que la malbeureuse luttait 
centre ses souffrances, et que son mari ne cobabitait point 
avec elle j ses regies s’dtaient supprime'es depuis plusieurs 
mois, son veptre avait grossi, ses rhamelles s’e'taient gonffdes 
et laissaient couler une sdrosite' laiteuse. EUe eprouvait des 
nause'es, comme dans ses grossesses pre'ce'dentes ) enfin elle 
scntit des mouvemens distincts d’un enfant. L’accoucheur les 
sentait lui-meme j elle disait souvent a son mari qu’elle e'tait 
grossej celui-ci, sur de la vertu de sa femme, qui d’ailleurs 
n’avait pas quitte' son lit ou son appartement depuis quinze 
mois, combattait cette idde, qu’il croyait sugge'rde par la 
maladie de sa femme qui, effectivement, avait, depuis qu’elle 
I’e'prouvait, de fre'quentes aberrations d’esprit. Cependant le 
ventre se de'veloppa conside'rablement, et onze mois apres la 
suppression des regies, il survint des douleurs semblables a 
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celles de Penfantement. Nous e'tions trois me'decins prisons a 
cette scene et un accoucheur. II est a noter que ce dernier 
qui, depuis un mois, avait touche' plusieurs fois la malade , 
la de'clarait enceinte. Le mari,' qui se croyait sur de son fait, 
soutenait qu’il ^tait impossible que sa femme fut grosse, 
puisqu’il y avait quinze mois qu’il n’avait cohabite' avec elle-. 
La dame, au contraire, afiSrmait qu’elle e'tait grosse et ne 
re'pliquait rien a I’argument du mari j elle ne songeait pas a 
se disculper d’une infidelity dont elle ytait incapable, et disait, 
il se peut que ce soit de quinze mois , mais je suis certaine- 
grosse^ je le suis, je sens remuer mon enfant. Tout a coup 
les douleurs expulsives se suceedent, un corps se pre'sente a 
a la vulve, I’accoucheur le recoit, il avait la forme et le vo¬ 
lume d’un enfant qui vient avec ses membranes ^ I’accoucheur, 
deux amies de la malade, qui partageaient son opinion, 
orient victoire ! I’enfant est de'pose' sur une table , et le mari, 
pre'sent, est frappd d’e'tonnement et peut-etre d’une juste 
indignation. De'ja, reprenant I’usage de sa raison , il prie les 
les spectateurs de ne point e'bruiter ses aveux pVe'ce'dens et 
qu’il venait de renouveler encore. Mais quelle douce surprise! 
je m’e'tais approche' de cet enfant dont personne ne s’occu- 
pait, je le touche et m’apercois que ce n’est qu’une m^se 
informe , recouverte d’une membrane tres-mince ,. d’une *es- 
pece de parenchyme : je le divise avec les doigts, et je de'- 
couvre une masse (Phydatides grosses comme de gros grains 
de raisin muscat d’Espagne. A peine furent-elles expose'es a 
a Pair , qu’elles se reduisirent en liquide, et, cinq minutes 
apres , il n’existait plus de vestiges de ce corps, si ce n’est la 
membrane presqu’impalpable. L’e'coulement puerpe'ral eut 
lieu pendant quelques jours, le ventre diminua, ses mo’nve- 
mens cesserenf: mais I’infortunde cre'ature, qui languissait 
dans les plus cruels tourmens , e'tait destine'e a en e'prouver 
de nouveaux qui bientot la ravirent a son e'poux. 

M. Gazin, chirurgien a Toumay, accoucha une femme dont 
la partie ute'rine du placenta dtait ossifie'e ; cette ossification 
s’e'tendait de trois a quatre lignes dans la substance spon- 
gieuse du placenta. Le fond de cette face prdsentait, dans la 
largeur de quatre lignes , une substance moins diue que 
I’autre , mais semblable quant a la density et a la couleur. 
Cette face e'tait sillonne'e, en tout sens, par une substance 
e'lastique et qui se rapprochait de la nature cartilagineuse. La 
grossesse de cette femme , age'e de vingt-huit ans, offrit cela 
de particnlier qu’au septieme mois, elle e'prouva une doulenr 
permanente re'pondant a lare'gion ombilicale, et qui se propa- 
gea jusqu’au moment oil elle fut de'livre'e.Le travail de I’enfan- 
tement fut court et le placenta suivit imme'diatement I’enfant, 
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M. Neyronis, chirurgien a Saint-Gobain, rapporte I’ob- 
servation d’une grossesse mortelle. TJne femme de quarante- 
deus ans, qui avait porte dix enfans a terme et amends a bon 
port, et deux fausses couches , dtait grosse, a terme, de son 
treizieme enfant. Depuis le cinquieme mois, elle avait e'prouvd 
de fre'qpientes et conside'rables pertes. A I’e'poque de I’accou- 
chement, elle en e'prouva une tres-forte. La matrice ne se 
dilatait pas j eUe mourat. La tete de I’enfant avait vinrf-deux 
pouces de circonfdrence sans qu’elle fut hjdrocdpbale. Les 
parois de la matrice e'taient de consistance carcinomateuse ^ 
elles avaient trois pouces d’e'paisseur vers le fond. Le col seul 
e'tait dans I’e'tat naturel. Ces causes suffisaient pour rendre 
I’accouchement impossible et la grossesse mortelle. Je doute 
memequeropdrationcdsarienne, au cas ou onl’auroittentde , 
eut pu sauver la mere : quant a I’enfant, pouvait-il vivre avec 
une telle tete ? II est a regretter que M. Neyronis n’ait pas 
examine' I’e'tat du cerveau de cet enfant. 

Une femme un peu ige'e, mere de plusieurs enfans, d’une 
constitution de'licate, a la suite de grandes fatigues, fut atta- 
qude d’lme descente partielle de la matrice ; il en re'sulta une 
inflammation et le sphacele du fond de cet organe, dont une 
portion de la largeur d’un dcu de six francs , qui sortait par 
la vulva , se sdpara. L’inflammation diminua, et la malade 
gue'rit promptement et sans secours. Les secousses qu’elle 
e'prouva dans un long voyage qu’elle fit dans une cbarrette , 
donnrient lieu a une chute complete de matrice qui sortait 
en entier de la vulve. Inflammation violente, fievre aigue, 
maux d’estomac, faiblesse et grandes douleurs dans les lom- 
bes. La matrice avait acquis le volume de la tete d’un enfant; 
elle e'tait noire , exhalait une odeur fdtide et portait les mar¬ 
ques de la mortification ^ le pouls petit et faible Les remedes 
approprids n’empecherent pas que la matrice, qui e'tait en 
putrrfaction, ne se se'parat^ elle tomba entierement: la fievre 
et les accidens cesserent. La malade gue'rit, et, plusieurs 
mois apres, le docteur Elmer, qui I’avait soigne'e, apprit 
qu’elle jouissait d’une bonne santd. {Annal. de litter, me'dic. 
e'trangere). 

Une femme de vingt-huit ans, bien constitude, au buitieme 
mois de sa grossesse, eut la partie gdnitale externe tres-infil- 
tre'ej quelques jours avant I’accouchement, I’infiltration de- 
vint universelle j les douleurs de I’enfantement se manifeste- 
rent, mais la prostration des forces organiques e'taient telles, 
qu’il fallut employer le forceps j)our terminer I’accouche- 
ment. La ddlivrance n’eut pas lieu, le cordon ombilical dtait 
variqueux et avait pres de cinq pouces de grosseur. Nous 
reconnuroes que le placenta dtait renfermd dans un kiste 
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adhe'rent au fond de la matrice , et qu’il s’ope'rait une perte 
de sang dans ce kiste. Nous le ddchifames et la de'livrance 
s’effectua. Nous pensons que ce kiste e'tait formd d’une expan¬ 
sion de la membrane amnios. 

Un berger du Languedoc, nommd Gabriel Gallien, s’a- 
donna a la masturbation des I’age de ^inze ans 5 il s’aban- 
donna a cette pratique avec tant d’exces qu’il s’y livrait jus- 
qu’a huit fois par jour. Bientot il ne put e'jaculer que rare- 
mentj souvent il se polluait pendant une heure avant de pou- 
voir arfiver a ce re'sultat • il entrait, a force de fatigues, dans 
un e'tat de convulsion gdndrale, et I’e'jaculation , au lieu de 
sperme, ne produisait que quelques gouttes de sang. Pendant 
onze ans, Gallien ne s’excitait qu’avec la main; mais a viugt- 
six ans, ne pouvant plus arriver a ses fins avec leur secours, 
qui ne parvenait qu’a entretenir la verge dans un priapisme 
presque continual, il s’avisa d’irriter I’uretre avec une baguette 
de bois d’environ six pouces de longueur, et employait plu- 
sieursheures de la joumde, et a diffe'rentes reprises, ay intro- 
duire cet instrument. Pendant seize anne'es , il pandnt a ^ja- 
culer au moyen de ce frottement si rude; a la fin, le canal de 
I’uretre devint dur, calleux et tout 4 fait insensible. La ba¬ 
guette du berger lui devint inutile, et ce fut pour lui la plus 
grande des infortunes: une Erection continuelle que rienne pou- 
vait apaiser, le toufment-it, car Gallien avait pourles feinmes 
une aversioninsurmontablejildevintmdlancolique, ne'gligeait 
les soins'de son troupeau; et ne songeait qu’aux moyens de 
pouvoir apaiser ses de'sirs continuels: de'sespdre' de n’obtenir 
aucun succes d’une foule de tentatives, il s’arma d’un coutcau 
et s’incisa le gland suivant la lotigueur du canal de I’uretre. 
Une pareille ope'ration , loin de lui causer de la douleur, lui 
procura une sensation agrdable et produisit une abondante 
ejaculation spermatique ; des-lors , heureux d’avoir fait une 
de'couverte qui mettait le comble a ses desirs, il re'pdta fre'- 
quemment son experience dont le rdsultat etait toujours une 
e'jaculation complete. Ce malheureux, apres avoir recom¬ 
mence' peut-etre mille fois cette horrible mutilation, parvint 
a fendre sa verge en deux parties e'gales ', depuis le me'at 
uxinaire du gland, jusqu’a la partie de I’uretre et des corps 
cavemeux qui re'pond au dessus du scrotum et pres de la 
sympbise du pubis. Quand il e'prouvait une bdmorragie trop 
abondante, il I’arretait en liant la verge avec une ficelle. Les 
diverses incisions qu’il avait faites, n’empecbaient pas les 
corps cavemeux d’entrer en Erection; ils se divergeaient a 
droite et a gaucbe. La section de la verge se portant jusques 
sur I’os pubis, le couteau de notre berger lui devint inutile; 
nouvelles privations, nouveau chagrin, et de nouveUes tenta- 
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lives pour satisfaire les faux besoins qu’il s’^tait cr^^s. II y 
parvint au moyeil d’une baguette plus courte que la premiere ^ 
il I’insinuait danS la portion qui lui restait du canal de I’uretre ; 
il le titillait ainsi que les orifices des conduits e'jaculateurs, et 
provoquait I’e'jaculation se'minale. Pendant dix ans, il parvint 
a satisfaire , par ce nouveau moyen, la fureur dont il dtait 
possdd^. Enfin, un jour, il enfonca sa baguette avec si peu 
de precaution, qu’elle lui dchappa des mains, et s’enfonca 
dans la vessie. Peu apres, il e'prouva de cruels accidens^ 
toutes les tentatives qu’il fit pour expulser le corps e'tranger 
de la vessie , furent sans succes. Des douleurs aigues au pe'- 
rinde, a la vessie, la re'tention des urines, le pissement de 
sang, le hoquet, le vomissement, une diarrhe'e sanguinolente, 
obligerent cette triste victime de la plus singuliere depra¬ 
vation , d’aller, a I’Hotel-Dieu de Narbonne , consulter le 
chirurgien de cet e'tablissement, qui fut e'tonnd de trouvcr au 
malade deux verges , dont chacune avait a peu pres le vo¬ 
lume d’une verge naturelle. Les douleurs atroces qu’il e'prou- 
vait, ddciderent le chiriirgien a faire I’ope'ration de la lithoto- 
mie, au moyen de laqueUe il fit I’extraction de la baguette , 
qui, bien qu’elle h’eut sdjoume' que trois mois dans la vessie, 
e'tait incruste'e d’une grosse masse olivaire de matiere calcu- 
leuse k I’une de ses extrdmitds. Apres quelques accidens qui 
tenaient a la delailite' du sujet, a la de'gradation de sa consti¬ 
tution, Gallien fut entierement gue'ri. Trois rnois apres, il 
fiit attaint d’une affection de poitrine dont il mourut. L’ou- 
verture du cadavre fit voir qu’une phthisic pulmonaire, suite 
de ses trop longues masturbations, avait termine ses jours. 
[Traits des maladies des voies urinaires, par Chopart). 

Aucun sarcocele ddcrit par les auteurs n’est aussi remar- 
quable que celui de Charles Delacroix, ope'rd par M. Imbert 
de Launes : en voici la descriptiou abrdge'e, que nous avons 
extraite de I’observation publide par I’ope'rateur. Ily avaitqua- 
lorze ans que feu Charles Delacroix portait un sarcocele mons- 
trueux au testicule gauche | cette tumeur pesait trente-deux 
livresj elle e'tait plus saillante que le Ventre d’une femme 
prete a accoucherj les bourses et les tdgnmens voisins lui 
servaient d’enveloppe , au pre'judice des autres parties de la 
gdndration qu’il e'tait impossible d’apercevoir) place'e sur le 
c6ld gauche plus que sur le droit, elle avait la forme d’un 
Cffiur arrondi et irrdgulier, dont la base se portait a droite, 
posant sur le bas-ventre et la cuisse, du meme cold. La pointe 
se dirigeait sur la cuisse gauche. La longueur dtait de quatorze 
pouces sur dix de hauteur , dans son centre; le jjddicule de 
cette tumeur dtait le cordon spermatiquO, de'veloppd comme 
Ic testicule; il .paraissait se propager sur la rdgion hypogas- 
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trique , sur le pubis et sui- le pe'rin^, jusqu’a I’aims. Tout le 
monde sait que M. Imbert fit une operation aussi belle que 
bardie, doiit le succes de'livra le malade du fardeau insup¬ 
portable qui menagait incessammeat ses jours. Clearies Dela¬ 
croix fut parfaitement gue'r'i, et ve'cut encore onze ans. 

Les cas qu’il nous reste a exposer pour terminer cet article 
ix’e'tant plus de nature a etre classe' dans I’ordre des divisions 
du corps bumain, nous nous bomons a les spe'cifier indivi- 
duellement. 

Corps e'trangers avalds. Vanderviel, {Obs. vol. cent. 2. 
rapporte qu’un enfant male, age' de sept ou buit ans, avait 
avale', en jouant, une epingle longue de deux travcrs dc doigt. 
Au bout de plusiem-s anne'es, il ressentit des douleurs a la 
region des reins et de la vessie : on lui fit boire des eaux mi- 
ne'rales, et cc traitementprovoqua la sortie, par les urines, 
de plusicurs graviers d’une matiere noirdtre et fe'tide , accom- 
pagne's de petits vers vivans. Ayantfait de grands efforts pour 
uriner, on sentit la poiute de I’dpingle au bout du gland et 
dans le me'at xu-inaire^ et Vanderviel en fit I’extraction. Cette 
dpingle e'tait incruste'e en grande partie d’une substance 
arisatre et assez e'paisse pour repre'senter par sa forme le nojau 
dlune olive. Ce cas est plus vraisemblable que celui rapporte' 
par DiemerbroeQk, au.sujet de sa femme , qui rendit, dit-il, 
en urinant, une petite aiguille qu’elle avait avale'e trois jours 
auparavant. Chopart pense avec raison qu’il est peu vraisem¬ 
blable que cette aiguille ait pu passer en si peu de temps des 
voies de la de'glutition par le canal alimentaire, ou a travers 
le tissu cellulaire, jusque dans la vessie. 

Le meme Vanderviel assui-e qu’une petite clef ajant dte' 
avale'e par hasard, fut ensuite retire'e de ia vessie; elle e'tait 
incruste'e de .matiere calculeuse. Ce cas a de I’analogie avec 
celui qui est rapporte' dans les Transactions philosophiques, 
anne'e 1668, d’une femme qui, dans une violente colique, avala 
deux balles de plomb, et en rendit une quinze ans apres par 
Turetre; elle servait de noyau a un calcul. 

Cn capucin, dit Cbopart, attaqu^ de strangurie, fiit sond^: 
on sentit un corps e'tranger dans la vessie ; Tope'ration de la 
taille fut faite , et Ton retira de la vessie une corde de la gros- 
seur du petit,doigt, incruste'e d’une matiere graveleuse. Le 
capucin avait avale' cette corde cinq mois auparavant, enbu- 
vant avec pre'eipitation de I’eau d’un puits. II est a supposer 
que cette corde a dte' introduite par I’uretre , et que le capu¬ 
cin ne s’e'tait pas confesse' avec ime ve'ritable since'rite': Cho- 
part pense que si toutefois il a dit vrai, le corps e'tranger trouve' 
dans la vessie s’y e'tait introduit par une communication e'ta- 
blie entre le tube intestinal et la vessie, au moyen d’un ulcere. 
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C’est ainsi que doit s’expliquer le passage de la petite clef 
et de la balle dont nous avons parle plus baut. 

L’infortund Gilbert, ce jeune poete qui, dans son dloquente 
satyre du 18' siecle, promettait un autre Boileau a la France, 
Gilbert, devenii fou, avait avale' une clef longue de cinq 
pouces quatre lignes j il parlait comme a I’ordinaire , respirait 
faciiement, ne se plaiguait d’aucune douleur a la gorge j seu- 
lement il avait un peu de peine a avaler les alimens et les 
boissons. L’e'tat de de'mence de Gilbert fit qu’on ne voulut 
point le croire lorsqu’il dit qu’il avait avale' la clef dont on 
laisail la recherche ; il r^pe'tait souvent, mais toujours avec 
un rire qui semblait ironique, qu’il avait cette clef dans sa E. Cinq semaines apres cet accident, on le conduisit k 

;1-Dieu de Paris poury etre traitd de la folie : la on exa- 
mina sa gorge avec trop peu d’attention sans doute, et on n’y 
apercut rien: cependant sa voix devint rauque, sa folie s’exas- 
pe'ra, et ilmourut. A I’ouverture du corps, on trouva la clef 
dans I’eesophage, I’anneau situe' au has, et le panneton accro- 
che' sur les cartilages aiyte'iteides dont les parties molles 
e'taient enflammdes et ulce're'es, de meme qu’uue partie du 
canal ifesophagien. 

Maladiebleue.On lit, dans les Annales de litte'rature mddi- 
eale e'trangere, qu’une fille de Londres, age'e de vingt-un ans, 
ddicate et sujette depuis son enfance a une petite toux, ac- 
compagnde de dyspnde, pendant I’hiver, s’e'taiit mouille'e les 
picdsdurant la menstruation, e'prouvaune augmentation dans 
sa toux et dans sa difficulte' de respirer j sa sante' s’alte'ra de 
de plus en plus 5 sept ou huit mois apres, elle e'prouvait une 
toux sifflante , avec anorexie, faiblesse, grande dyspne'e; les 
regies n’avaient pas repnru, les mains et les jambes dtaient 
ade'matie'es, la peau dtait bleue dans toutes les surfaces du 
corps; elle avait acquis cette couleur sponlane'ment, et en un 
jour:la maladenepouvaitsecoucher a gauche, etn’e'taita son 
aise que sur le dos, ayant la tete e'leve'e; le pouls tres-irre'- 
gulier battait cent viugt fois, il dtait petit et peu sensible. 
Apres I’application d’un vdsicatoire, on remarqua que la cou¬ 
leur bleue devint telle que nulle tein.ture n’avait pu lui dcn- 
ner cette intonsite'. La malade moumt : les poumons adhd- 
raient a la plevre costale diaphragmatique, et a celle qui 
unit le pe'ricarde; ils e'taient gorgds d’un sang noir, dont la 
Eotdeur dependait de I’inaction, de la nullite' absolue des pou¬ 
mons. A la mott, la couleur bleue de la peau disparut. 

M. Caillot, professeiu- a la facultd de Me'decine de Stras¬ 
bourg , rapporte ’’observation suivante d’un ictere bleu, qu’il 
a eu occasion de voir. Un enfant de seize mois dprouva, pour 
la. premiere fois, des mouvemens convulsifs qui lui firent per- 

4- 16. 
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dre connaissance 5 son visage devintentierement violet: depuit 
lors, il eut de fre'quentes syncopes, et toujours accompagne'es 
de la meme circonstancej ces,syncopes e'taientde'termine'espar 
deviolens emportemensauxquels cet enfantselivraitalamoin- 
dre Contradiction j ildevenaitalorslivide, et paraissait comme 
asphyxie' : en appliquant la main sur la re'gion du coeur, on 
y sentait a peine un le'ger fremissement : on retirait le petit 
malade de cet e'tat, an moyen des frictions faites sur la poi- 
trine, et en irritant la membrane pituitaire par des odeurs tres- 
pe'ne'trantes. Cet enfant e'tait tres-frileux, le moindre exer- 
cice lui occasionnait de 1’oppression : ses acces se rappro- 
cherent de plus en plus, et a onze ans il mourut en faisant 
des efforts pour aller a la garde-robe. Les te'gumens de la 
face, de la poitrine, et des membres pectoraux, e'taient d’une 
teinte violette tirant sur le noir; cette couleur e'tait encore 
plus prononce'e aux extre'mite's des doigts et des orteils j les 
intestins et les autres viscefes abdominaux e'taient de couleur 
bnin fonce : on eut dit que les vaisseaux e'taient injecte's 
d’encrej meme coloration auH organes renferme's dans les 
autres cavite's. A peine, dans le cerveau, pouvait-on disto^ 
guer la substance corticale de la me'dullaire : le cou etait plus 
volumineux que dans I’dtat naturel; il e'tait gorge' de sang : le 
trou ovale dtablissait une communication entre les deux 
oreillettesj la cloison qui se'pare les ventricules, oifrait une 
cuverture par laquelle le doigt pouvait passer j I’orifice de 
I’aorte embrassait I’ouverture qui e'tablissait la communica¬ 
tion entre les deux ventricules j I’orifice de I’artere pulmonaire 
e'tait tres-e'troite, etnepreseiitait que deux valvules sigmo'idesj 
cette artere, encore plus re'tre'cie au-dessus de son origine, 
augmentait ensuite de diametre en s’e'loignant du coeur j la 
tunique e'tait plus mince que chez les autres sujets j le canal 
arte'riel completement oblite're', se rendait dans la sous-cla- 
viere gauebe j celle-ci donnait naissance a la carotide du meme 
cote', tandis que la sous-claviere et la carotide droite nais- 
saient par deux troncs se'pare'sj il y avait-dans la poitrine un 
thymus conside'rable. 

M. Caillot a vu deux autres malades semblables acelui-ci, 
quant a la couleur de la peau. Sandifort, Morgagni et Baillie 
en rapportent des exemples. Le professeur de Strasbourg 
rend raison de la maladie bleue en I’attribuant a un de'raugement 
organique du coeur, derangement qui permet a une parlie 
du sang noir ou vicieux de passer imme'diatement des cavite's 
droites du coeur auxcavitds gauebes, sans avoir, au pre'alable, 
traverse' les poumons. Voyez bleue (maladie). 

AJfection nerveiise. Un petit garcon, age' de neuf ans, fat 
saisi d’une si grande frayeur, pendant unouragan alfreuxqui 
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eut lieu dans les environs de Gepes, en 1787, qu’il fiit pris 
de violentes convulsions, d’une fievre ardente, et de tons les 
symptomes de I’hydrophobie, quoiqu’il n’eut point e't^ mordu 
pre'ce'demment par aucun chien ni autre animal. II mourut 
dans cet e'tat. A peine e'tait-il expire', qu’il lui sortit par les 
narines deux houpes de vers lombrics : a I’ouverture du ca- 
davre, on trouva tout le canal intestinal rempli de ces insectes 
jusqu’au haut de I’oesopbage. II est pre'sumable que les symp¬ 
tomes bydrophobiques avaient dte de'veloppe's par la pre'sence 
des vers dans I’estomac •, que c’e'tait un ve'ritable te'tanos qu’e'- 
prouvait le malade. 

Vicq-d’Azyr cite un cas de gue'rison d’e'pilepsie qui doit 
trouver place dans cet article. Une femme, age'e de trente-huit 
ans, e'tait e'pileptique depuis douze ansj les acces de son mal 
s’etaicnt rapprocbds an point de revenir quatre a cinq fois par 
jour; ils commencaient toujours par une jambe, vers la par- 
tie infe'rieure des muscles jumeaux : le mddecin te'moin d’un 
acces , enfonca le scalpel dans cette partie, et sentit un petit 
corps dur qu’il se'para des rnuscles, et qu’il tira ensuite avec 
des pinces ; c’e'tait une substance cartilagineuse et dure, un 
gangbon gros comme un tres-gros pois, situe' surun nerfque 
le me'decin coupa et se'para de la timieur. La malade reprit 
ses sens au meme moment et n’eut depuis aucun acces d’e'pi¬ 
lepsie. 

Paralysie. M. Mauduyt communiqua, en 1787, a la Socidte' 
royale de Me'decine le fait suivaut : un homme de soixante 
ans ayait e'te' fort adonnd au co'it, et il I’exercait ordinairement 
debout: il lui survint une paralysie qui n’occupait que le eon- 
tour du bassin; la peau et les muscles e'taient insensibles ; la 
vessie e'tait paralyse'e ainsi que I’intestin rectum: le sujet n’uri- 
nait qu’avec le secours de la sonde ; son anus e'tait si dilate', 
qu’on y introduisait la main avec facilite' pour retirer des 
excre'mens secs et durs qui se'journaient dans le rectum : les. 
membres abdominaux jouissaient de la sensibilite' et du mou- 
vemeiit, comme dans I’dtat naturel. < 

Vepfer rapporte qu’un vieillard be'miple'gique prdsehtait 
le sin^lier phe'nomene d’une jaunisse qui n’affectait que le 
cotd malade; toute la moitie' du corps e'tait si completement 
teinte, que le nez de ce cote' e'tait jaune, tandis que I’autre 
moitie' de la meme re'gion du visage jouissait de sa couleur. 
naturelle. 

Metastase. Cruiksbank a vu un crachement de pus cbez un 
homme qui avait une fistnle a I’anus : ce cracbement cessa 
aussitot que la fistule eut e'te' gue'rie par I’opdration. 

Assalini rapporte qu’une femme, a la suite d’une coucbe, fut 
atteinte d’lm idcere fistulcux au milieu de la cuisse : pendant 
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neuf ans cet ulcere fournit une matiere semblable a du lait. 
Assalini assure avoir vu deux autres femmes qui e'vacuaient du 
lait par le nombril. 

Morgagni a vu un cas de me'tastase extremement rare, 
e’est celui d’un bomme dont la vessie e'tait tres-distendne, 
par une accumulation d’urine qu’on n’avait pas pris le soia 
d’e'vacuer au moyen du cathdte'risme. II y avail longtemps 
que cet homme e'tait dans cet e'tat, lorsque le se'rum urineux 
«e porta, par une me'tastase subite, au cerveau j cet organe 
en fut iuonde'. Le sujet mourut, et a I’ouverture du cr&ue, 
on trouva le cerveau imbibe' de cette liqueur. 

Ambroise Pare' avail observd une me'tastase qui a quelque 
analogic avec celle-ci. 11 s’agit d’un cas de p^ripneumonie, 
dans lequel survint une dovdeur de tete tres-forte 5 au hui- 
tieme jour de la maladie, le sujet tomba dans un e'tat coma- 
teux et pe'rit. Le cerveau fut trouve' baignd de pus; cette 
matiere e'tait surtout fort abondante entre la pie-mere et la 
substance corticale. 

M. le doctenr Gastellier, dans son Traitd des maladies ai- 
gues des femmes en couche, rapporte I’observation suivante: 
une dame de Nemours fit appeler M. Gastellier, pour le 
consulter au sujet d’un de'pot qu’elle avail a la partie infe'- 
rieure de la jambe gauche, pres de la malle'ole externe; ce 
d^pot, survenu a la suite d’un diysipele phlegmoneux , avail 
tous les signes extemes de la gangrene : il ofFrait une surface 
assez conside'rable, et la fluctuation dtait tres-sensible. M. 
Gastellier proposa d’en faire I’cuverture, mais il dtait tard, 
et la malade dprouvait la plus vive re'pugnance a se laisser 
ope'rer. Cependant, lemddecinlade'terminaay consentirpour 
le lehdemain matin. Ce jour-la, M. Gastellier trouva sa 
malade dans un grand dtat de malaise; elle e'prouvait de la 
cardialgie et des vomissemens d’une matiere purulente. A 
I’examen de la partie malade, il s’apergut qu’il n’y avail plus 
ni enflure, ni fluctuation , ni aucune apparence de de'p6t; 
tout avail disparu. On administra I’dme'tique et la malade 
rendit une prodigieuse quantile' de pus blanc et bien forme'. 
Purge'e le lendemain , cette dame rendit,.par les selles, one 
grande quantile' de la meme matiere; elle le fut cinq ou six 
Ibis, chaque me'decine entrainait une certaine quantile' de 
matiere purulente. Les maux de eoeur n’ont cdde' qu’^ I’usage 
des purgatifs. L’ide'e d’une ope'ration qu’elle redoutait, causa 
chez la malade une revolution qui de'termina cette me'tastase. 

'Maladies artliriliques. On rencontre, dans tous les cabinets 
d’anatomie, des squelettes pre'sentant des articulations ossi- 
fidcs; on en voit ou le travail morbifique des os est considd- 
ralile; mais nuiie observation ancienne ou moderne ne fait 
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mention d’une solidification articulaire aussi complete , aussi 
e'tonnante que celle qui se remarque dans le squelette de 
Francois Maurice Marcien Simorre, de'pose au Muse'um de 
I’Ecole de Me'decine de Paris, par M. le professeur Percy : 
I’infortune' Simorre s’e'taitle'gue' aM. Percy, qu’il appelait a juste 
titresonbienfaitcur, etle le'gataire a enricbi le plus beau cabinet 
I’Europe, de la piece d’anatomic pathologique la plus cu- 
rieuse qui existe; ce squelette est d’une seule piece, un seu! 
os semble le composer, et le squelette d’airain, consacre’ 
par Hippocrate au temple de Delphe, ne devait pas etre 
phis immobile, dit M. Percy. Nous allons donner une idde 
de la cruelle maladie qui accabla une partie de la vie de 
Simorre. M. Percy a bien voulu nous communiquer un md- 
raoire rempli d’drudition et de de'tails fort curieux, qu’il a 
rddige' sur sa maladie et sur sa vie; nous y puiserons avec dis- 
cre'tion les de'tails qui nous sont indispensables. 

Simorre e'tait nd a Mirepoix, ddpartement de I’Arridge, le 
28 octobre 1752 •, a I’dge de quinze ans, il e'tait entrd dans la 
earriere militaire, et avait servi pendant vingt-un ans dans 
le regiment de Beriy infanterie, oii il e'tait parvenu au grade 
de capitaine : il avait fait les trois cainpagnes de Corse. Ce 
fut pendant cette guerre que, tres-jeune encore, Simorre 
contracta le germe de la maladie a laquelle il a succombe 
apres de bien longues souffrances. Il avait bivouaqud assez 
longtemps sur un terrain froid, mardcageux et situd au bord 
d’une riviere dont les alluvions rdcentes obscurcissaient sans 
cesse I’atmosphere de vapeurs e'paisses et humides. Tout a 
coup, il ressentit, aux deux gros orteils et aux malle'oles, des 
^lancemens trcs-aigus. Ces accidens ne fiirent pas plutot dis- 
parus, que Simorre dprouva une opbtbalmie tres-grave j mais 
die se dissipa en assez peu de temps. Pendant plusieurs an- 
ne'es, les douleurs dont nous avons parld se reproduisaient 
chaque printemps, et ne ce'daient aux moycns curatifs que 
pour etre remplacdes.par rophtb.almle. Bientot, iln’y avait plus- 
d’intervalle de santd, et Simorre dtait a peine gudri de son 
ophthalmic que ses douleursvenaientl’assaillirj des pieds elles 
se porterent aux genoux et dans les handles, la vue s’affai- 
blissait de jour en jour davantage. En 178S, Simorre ne put 
plus marcher sans le secours d’mi aide qui lui servait en 
ineme temps de guide. L’annde suivante, toutes les articu¬ 
lations fiirent affectdes a la fois, et I’ankylose fit de toutes 
parts des progres tres-alarmans. It fut oblige' de quitter le 
service, et se retira a Metz. Longtemps il lutta avec courage 
centre sa maladie j il sentait ses membres se roidirj et, privd 
de Tusage de plusieurs, il bravait les souffrances, pourtdcher 
de les mouvoir. Les bras et la tete em-ent le sort des pieds et 



des genoux ; le corps entier fut frappe d’immobilite j la ml- 
choirc infe'rieure elle-meme, qui, chez d’autres sujets, con¬ 
serve ses articulations, snbit la loi commune. Alors Simorre, 
selon ' ses propres expressions, ne fut plus qu’un cadavre vi- 
rant. Heureux encore dans une situation si atfreuse, dit 
M. Percy , si ce cadavre avait eu I’insensibilite' de ceux que la 
vie a abandonne's ! Mais, loin de jouir de ce triste repos, 
Simorre , qui de'ja avait taut souffert, resta encore livrd aux 
douleurs les plus atroces. II passa quatre mois dans un fau- 
teuil, sans qu’il fut possible de le transporter dans un lit. L’at¬ 
titude qu’il y -garda , de'termina celle que Ton remarque a 
son squelette; car ce fut pendant ce laps de temps que les 
articulations, de'ja sans usage, mais par I’effet de leur gon- 
flement et de leiir inflammation, plutot que par une adhe¬ 
sion' consomme'e, acquirent la soliditd qui devait les rendre 
.inutiles. Ce changement nouveau causa a Simorre les plus 
horribles tourmens; au moindre choc , au plus le'ger attou- 
chement, il poussait des cris aigus. II n’avait pas joui d’un 
Seul instant de sommeil sur ce fauteuil de'douleurs. On le 
transporta enfin dans son lit; mais il y passa deux ans sans 
dormir^ des qu’il allait fermer I’ceil, des soubresauts violens 
agitaient tous ses membres. L’opium fut impuissant centre 
un mal si cruel. En 1792 , les articulations qui avaient toutes 
die' turndfides, commencerent a s’affaisser, les extrdmite's 
articulaires des os , qui s’e'taient gonfle'es, se rapprocherent 
de leur volume ordinaire, et les douleurs:, que Simoire avait 
aupporte' avec un courage digne d’un stoicien j se.calmerent 
dans la meme.proportion. On put le remuer sans lui causer 
^e grandes douleurs j on le soulevait d’une seulfe piece , soil 
pour lui faire faire ses b’esoins , soit pour faire';sbn lit j mais 
on ne touchaiti que thus des moisii' celni-ci, et:on avail soin 
de ne pas effacer le creux, ou plutot le moule oii-devait se 
placer le corps , tant il lui eut e'td pe'nible et douloureux 
d’en former un nouveau. En examinant le.squelette , oh verra 
que le coude droit devait ;etre au;dessous du niveau du tronc,- 
•que I’e'pine dtaif un peu cdurbde, que’le bas^in e'lait sou- 
leve' en avant, et que pour-feire porter .dgalement'ces parties 
sans que la masse pesat sur I’une plus que surj l’autre, il 
fallait prendre beaucoup. de pre'eautions. ..Les jambes forr 
maient un angle, aigu avec les cuisses p les bras un angle 
presque droit avec le tronc. Les avant-bras; e'taient replies 
sur la poitrine , et les poignets exercaient sur elle une presdon 
continuelle. La main droite .dtait dans un dtat d’adduclion, 
et la gauche en sens contraire. Les doigts e'taient e'cartds et 
ankylosds dans cette position; ils e'taient termine's par un ongle 
:ou plutot une come de plus d’un de'eimetre, dispose'e par 
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lames , et d’une e'paisseur e'gale a salongueur; la meme come 
lerminait chaque orteil. Ne pouvant plus mouvoir la ma- 
clioire , il e'tait re'duit a burner des bouillons et du vin qu’il 
faisait pai-venir dans la boucbe par I’interstice des dents dont 
aucuiie ne lui manquait. On lui arracha les deux incisives 
?upe'rieures , ce qui lui procura une ouverture qui le mit dans 
le cas d’avaler des alimens plus solides, et de parler avec plus 
de facilite'. On le nourrissait avec des hachis de viande, des 
pure'es, du pain de'trempe'; on se servait d’un cbalumeau 
pour faire passer ses boissons. De'livrd de ses douleurs si 
atroces, Simorre e'tait ne'anmoins toujours soufTrant; il ne 
pouvait dormir plus d’un quart-d’heure de suite; mais il be'- 
nissait encore son sort et se consolait par des propos joj'eux , 
par des chansons plaisantes : pendant plusieurs anne'es de 
suite, il fit imprimcr un almanach chantant compqsd sous sa 
dicte'e; la vente de ce petit ouvrage soulageait son extreme 
misere. Ses chansons respiraient la gaitd; il s’y peignait sou- 
vent lui-meme de maniere a exciter, tout a la fois, la, com¬ 
passion et le rire. Les muscles de sa face avaient acquis une 
singuliCTe mobilite', e'tant sans cesse en action , soit pour 
snpple'er, pendant la conversation, les gestes que ne pou- 
vaient plus faire ses mains, soit pour froncer la peau et 
chasser les insectes qui venaient le piquer. 

Simorre avait une figure distingue'e et une physionomis- 
pleine d’hilarite' et d’expression; ses cheveux noirs et touffus 
couvraient un large front que terminaient deux sourcils dpais 
etbien arque's, son nez e'tait aquilin , ses yeux beaux, Cetts 
tete philosophique, dit M. Percy, composait seule toute la 
vie , toute I’existence de Simorre. 

La poitrine, percutde , resonnait comme un ballon. Dan* 
la respiration, on n’observait pas la,moindre locomotion de la 
part des cotesni de cel}e du sternum. Les poumons refoulaient- 
les visceres du bas-ventre sur eux-memes, comme pour 
regagner sur cette cavite' I’espace qu’ils ne pouvaient plus 
obtenir de la leur. Les inspirations e'taierit toujours fortes et 
bruyantes; le pouls battait de soixante a soixante-einq foi^ 
par minute. 

,Les digestions e'taient bonnes, il n’y avait Jamais de sueur, 
les selles et les urines e'taient abondantes. Il fallait, pour les 
rendre , que Simorre eut un aide ; c’e'tait une femme : quel- 
quefois, I’organe exte'rieur qui sert a la derniere de ces func¬ 
tions, se montrait encore propre a en accomplir une autre. 
Les membres de ce malfaeureux e'taient d’une maigreur ex.^ 
treme, une peau mince et glabre, colle'e a des muscles atro- 
pbie's, les enveloppait d’une maniere si e'troite , qu’il eut c't», 
impossible d’y trouver un vide ni de faire un pli. 
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L’urine de Simorre a ete analysee, on n’y a jamais trouvd 
le moindre vestige de I’acide ptosplioriqae libre j toujours il 
y a e'te' combine' avec une ou plusieurs bases alkalines, d’ou 
la chaux se pre'cipitait sous la forme de phosphate calcaire 
neutralise', et I’alkali caustique sous celle de phosphate d’am- 
moniaque: il y avait chez le malade, conclut M. Percy, 
aberration de cet acide (le phosphorique) , et c’e'tait sans 
doute sur les articulafions qu’il s’e'tait de'vie'. De la la suc¬ 
cession des phenomenes dont nous avon's rendu compte; 
de la la tumefaction , les douleurs extremes de ces parties, 
leur ramollissement par la dissolution de leurs bases solides 
et leur soudure subse'quente. 

Simorre a termine' sa douloureuse carriere en 1802 , a 
lAge de cinquante ans z les pre'curseurs de sa mort furent des 
suffocations , des de'faillances j les te'gumens se diaprerent 
de toutes les couleurs ; un limon terreux en recouvrait toutes 
les parties ; la chaleur s’e'teignit de,toutes parts, I’appe'tit 
cessa, les digestions ne se firent plus, le ventre se tume'fia. 
L’approehe de la mort n’alte'ra point le courage dont il avait 
donnd, pendant douze ans, de si constantes preuves} elle 
ne troubla point la se're'nite' de son ame. 

Il existe , au Muse'um de I’Ecole de Me'decine, un autre 
squelctte trcs-curieux par I’ossification presque universelle de 
toutes ses articulations ; mais les deux clavicules , les bras 
et quelques doigts de la main droite semblent avoir conserve’ 
du mouvement chez le sujet vivant. La tete pouv'ait toumer 
sur la premiere vertebre du cou j la m4choire iufe'rieure dtait 
exempte d’antylose. Ce squelette est celni d’un pecheur; 
M. Larey oncle, chirurgien de Toulouse , en a fait pre'sent a 
I'Ecole de Mddecine de Paris 

Chuted’wi quatri'emee’tage sans accidensgraves. En 1792, 
un manoeuvre m^gon , agd de trente ans, chargd d’une hottc 
remplie de platras, marchait 'sur un e'chaffaudage placd au 
quatrieme dtage d’une maisonj il tomba de cette hauteur sur 
le sol, le pied droit y porta, et le corps se heurta centre 
une pierre. Aussitot, le sang jaillit par le nez, le manoeuvre 
perdit connaissance pendant trois quarts-d’heure, fut traiisr 
portd a I’Hotel-Dieu ou il rec'ut tous les secours de I’art; 
il y eut gonflement a la malle'ole exteme qui avait e'te' tres- 
contuse, difficulte' de rcspirer; mais, le huitieme jour, le 
malade sortit de I’hopital et ne se ressentit plus de cette chute, 
qui-devait le priver de la vie, sile danger e'tait toujours en 
raison de la hauteur du lieu d’ou Ton tombe. 

Articulation centre nature. Benjamin Rocher, voltigenr 
au douzieme rdgiment de ligne, fut blessd le 26 de'cembrfe 
1806j a Pultusck en Pologne, d’un coup de feu a lapartie 
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externe infe'rieure de I’avant-bras droit, qui fut fracture. La 
cicatrice fut complete trois mois et vingt-un jours apres, 
mais les deux extre'mite's des os fracturds ne se rdunissaient 
point, et a la fin de mai on pouvait les mouvoir aussi faci- 
lement que s’il y avait ^u une articulation a I’endroit de la 
fracture, et le mouvement avait lieu sans causer aucune 
cspece de douleiir a ce militaire, qui jouissait d’ailleurs 
d’une bonne sante'. ( Observ. communiquee a la Sociele' 
de I’Ecole de Mddecine, par M. Desgenettes). 

Maladies des extre'mite's infe'rieures. Un homme , age de 
quarante ans, dprouvait, depuis plusieurs anne'es, beaucoup 
tie difficulte's de marcher du pied droit^ il le portait en de¬ 
hors et lui faisait faire, comme a un pied artificiel, le demi- 
cercle. Le tibia ainsi que I’extrdmite' du pied n’avaient aucune 
action et obe'issaicnt imparfaitement a I’impulsion de lacuisse. 
Le malade pouvait bien se tenir de bout sur le pied , mais il 
ne pouvait lui servir pour marcher; il lui fallait un bMon 
pour ope'rer la progression. Le tibia dtait courbe' en dehors , 
ct I’extre'mite' du pied se portait en dedans; la plante du pied 
e'tait tres-voute'e. Dans cet e'tat, il e'tait impossible a la cuisse 
d’exdcuter une extension, ni une abduction, avec le seul se- 
cours de la volonte'. Une fievre aigue, e'trangere a toutes ces 
circoDStances, fit pe'rir le sujet. Il fut dissdque', et on remarqua 
que les muscles petit fessier,le'carre', le fascia-lata, le couturier, 
legreleinternc, le poplite', le jambierpostericuretpresque tout 
le solaire manquaient. La plante du pied ne pre'sentait qu’une 
masse adipeuse entierement ddpourvue de muscles. La partie 
infdrieure du grand fessier e'tait charnue ; la partie supe'rieure 
dtait convertie en graisse; la partie ante'rieurc du moyen fes¬ 
sier etaitmoitie' tendineuse ct moitie' graisseuse, la poste'rieure 
e'tait moitie' musculaire et moitie' adipeuse. Le vaste exteme 
n’e'tait musculeux qu’a sa partie infe'rieure, tout le reste e'tait 
adipeux; le vaste interne ne formait plus qu’un paquet de 
fibres gros comme le petit doigt, il dtait long de cinq travers 
de doigt. Le mudcle droit e'tait devenu tres-petit, il n’avait 
plusde fibres>qu’a sa partie supe'rieure. Le triceps avait beau- 
coup moins de fibres qu’a son ordinaire, particulierement dans 
son milieu; le biceps, le demi-nerveux et le demi-membra- 
neuxe'taientrddnitsalamoitid de leursfibre.s;lesjumeauxn’a¬ 
vaient plus qu’un tres-petit faisceau de fibres molles et minces, 
qu’on remarquait a sa partie moyenne et poste'rieure. Le jam- 
bier antdrieur etle long pe'ronier, presque totalement adipeux, 
n’offraient qu’un tres-petit faisceau de fibres chamues.iSaZawnzn, 

Vicq-d’Aayr fait mention d’un cas de la nature dupre'ce'dents 
I’eitrdmitd infe'rieure e'tait totalement convertie en un tissu 
cellulaire, graisseux ct blanc. 



65o CAS 

Maladie de la peau. Elephantiasis. M. Valentin vient de 
publier une observation qui lui a ^te' communiqu^e par 
M. ReVolat, sur I’e'le'pliantiasis diicrit par les Arabes. L’in- 
dividu qui offre I’exemple de cette maladie, e'tait pecheur. 
L’affection a commence' par un ulcere de mauvaise nature, 
et des e'lysipeles pustuleux sur les jambes, accompagne's 
d’acces de fievrej les parties ont ensuite augmeute peu a peu 
de volume. La maladie date de vingt ans; les pieds sont en- 
tierement difforme's etily agonflementaune partie des cuisses, 
la peau est e'paisse, dure, verruqueuse, dcailleuse et gerce'e 
cnplusieurs endroits. Lorsque les croutes tombentpare'cailles, 
elles laisseut la peau rougeatre et sensible ) elles se repro- 
duisent en exhalant une odeur fe'tide. 

M. Gilbert, me'decin en chef des arme'es, a observe', ily 
a huit a neuf ans , chez une femme de soixante-dix ans, une 
affection cutane'e extraordinaire ; il survint a cette dame, aux 
environs d’un cautere qu’elle portait au bras, un e'lysipMe, 
qui se rapprochait du caractere dartreux j I’e'piderme se se'- 
parait en e'cailles, la suppuration des nombreuses pustules 
ofifrait une se'rosite' gris4tre. Get e'rysipMe s’est propage' du 
coude a I’e'paule j il s’est e'tendu sur la poitrine , le bas-ventre, 
la re'gion lombaire, enfin sur toute I’habitude du corps et 
surtout aux cuisses ; il y produit des douleurs cuisantes et un 
sentiment de cbaleur tres-vive. L’e'piderme s’dpaissit et 
tombe en e'cailles j sur divers points de la surface de la 
peau, s’e'levent des phlictenes semblables a celles des ve'si- 
catoires j elles sont enflammdes a leur base et causent 
des douleurs continuelles. Lorsque la malade dprouve une 
affection morbifique quelconque, les accidens relatifs a I’or- 
gane cutane' se suspendent et se reproduisent des que la 
maladie accidentelle est termine'e. Depuis'six mois I’e'tatde 
la malade n’avait point change, et, ndanmoins, les fonctions 
principales de la vie n’bnt point e'te' altdre'es. Son appe'tit est 
naturel, les digestions se font bien j elle dort des que les dou- 
leurs cessent. “Les moyens les mieux appropries n’ont pu rien 
contre cette singuliere maladie. Nous pensons que les eaui 
mine'rales sulfureuses prises en boissons, en douches et en 
bains, auraient e'te' iiidique'es et favorables. 

Alope'cie universelle. M. Neyronis a publie, dans le tom. v 
du Journal de Me'decine, I’observation suivante : unhomme, 
agd de soixante-treize ans, fut attaque'd’une fievre adyna- 
mique; six mois apres sa gudrison, il lui survint une dartre 
a I’articulation de la jambe avec le pied, laquelle ne s’est 
point gudrie. Il y avait six mois qu’il en dtait aflecte' lorsqu’un 
matin, en s’e'veillant, il s’apercut qu’il avait perdu tous les 
eheveux, les sourcils, les cils, les poiU desnarinesj il enful 
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de meme de la bai-be, despoils des aisselles et des parties Ee'nitales. Depuislors les polls ne sont plus revenus , Lien que 
i sante' soil bonne. 
Excroissances corne'es. II est des cas ou les Eminences cor- 

ne'cs qui naissent a la peau, sont d’une consistance plus dure 
que de la come meme, et ont beaucoup d’analogie avec les 
griffes des chats, des e'perviers ou autres oiseaux carnassiers, 
11 est superflu de reproduire ici tout ce qu’on a publid dans 
les livres a ce sujct. Une demoiselle ,tres-pieuse est atteinte 
dans ce moment d’une semblable icthjose j elle fait tous ses 
efforts pour de'rober aux regards des curieux une maladie 
aussi rare que surprenante, parce qu’elle rougit d’en etre 
affecte'e. Les excroissances corne'es ressemblent a des ergots 
de coq, et se trouvent disse'mine'es sur I’abdomen, le pubis, 
ies extre'mitds supdrieures et inferieures, etc. Elle croit que 
cede maladie est une affliction de la providence, et ne veut 
tenter aucun remede pour se gudrir. 

Enfin , il est des excroissances corne'es qui doivent consti- 
tuerune varie'td tres-remarquables. Elies sont commundment 
en tres-petit nombre 5 le plus souvent meme , il n’y a qu’une 
excroissance unique sur la peau, qui parait aJssolument con- 
forme aux comes du bdlier. J’ai observe', pour mon compte, 
quelques exemples de cette varie'td qui est surtout commune 
cHez les vieillards; telles dtaient, par excmple, ces deux vd:- 
ge'tations corne'es et cylindriques que nous avons obsefvdes a 
i’occiput d’un mendiant qui dtait venu se faire trader d’une 
dartre a I’hopital Saint-Louis. Telle dtait aussi celle dont j’ai 
deja fait mention, et qui fut recueillie par M. le docteur 
Gastellier, sur une tres-vieille femme •, elle dtait situde a la 
partie infe'rieufe du temporal gauche. Cette vdge'tation, pro- 
f'onde'meht enchasse'e dans le deriue, n’avait contraetd aucune 
adhdrence ayec la propre substance de I’os : on la coupa a 
plusieurs reprises , et tdujom-s on remarqua qu’elle se repro- 
duisait; on observa ne'anmoins , dans les dernieres coupes 
que Ton pratiqua, que cette production dtait d’une nature 
moins compacte et moins parfaitement organisde que les prd- 
eddenfes. M. Rigal m’a fait parvenir en dernier lieu les e'chan- 
tillons de deux comes humaines , prises sur deux individus 
'diffe'rens , dont Tune dtait situde sur la partie moyenne de la 
premiere piece du sternum , et I’autre a .cptd de la premiere 
tubdrositd de I’ischion. On m’a souvent .parie d’une jeune 
fillc de Dinan, qiii a vu se manifester,plusieurs coriies sur 
diffe'rens endroits de sa peaii • ce qu’il irtiporte surtout de 
bien observer dans la contemplation des icthyoses corne'es , 
e’est qu’elles n’entrainent aucune infirmitd intdrieure; e’esf 
que les individus qui en sont atleints jouissent d’ailleurs d’une 
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sante vigoureuse «t reguliere : ils vojageat, s’assujetissent a 
des travaux p^nibles sans inconveniens. A Tepocpue annuelle 
oil la plupart subissent une desquamation universelle , ils ne 
sontpassensiblement plus incommode's que de coutume. Leur 
visage annnnce une bonne complexion; ils sont d’ailleurs 
bied conformds; les fonctions assimilatrices ne subissent au- 
cune alte'ration, etc. II est vrai qu’il n’en est pas de meme 
dans toutes les icthyoses , et que certains de ces malades sont 
quelquelbis racbitiques. ( Extrail du grand ouvrage de M. 
Alibert, sitr les maladies de la peau). 

Anomalxe (TuneJievre quarte. Mon ami, le docteur Du¬ 
val , m’a fait voir, a I’hopital militaire de Bruxelles, un soldaf 
attaint d’une fievre quarte qui pre'sentait une auomalie ti’es- 
rare : la pe'riode des frissons, dit le docteur Duval, dans son 
excellent recueil d’observations me'dico-chimiques , dure a 
peu pres deux heures et n’est caracte'rise'e que par une vio- 
lente contraction spasmodique de tout le systeme musculaire 
de la moitie' perpendiculaire du corps, Cette contraction est Elus sensible dans les muscles des extre'mite's , des yeux, de 

i face, ce qui donne an malade un aspect hideux. Les p^- 
riodes de clialeur et de sueur n’ont lieu que tres-faiblement, 
et font cesser I’affection spasmodique. Mais ce qui me'riteune 
attention particuliere, efest que les parties qui out e'te' atta- 
que'es pendant un acces, ne le sont pas dans I’acces subse¬ 
quent ; de sorte que cliaqne moitie' du corps altemc arec 
ehaque acces. I! y avait quatorze mois que cetle fievre dnrait, 
sans qu’il y eiit eu de variation dans le mode des acces. Le 
malade sortit de I’bopital, et nous n’avons pu, ni Duval, ni 
moi, observer la suite de ce phe'nomene. 

Maladie pe'diculaire. Voici I’histoire d’une matadie pe'di- 
cnlaire qui m’a paru tellement cui-ieuse, que j’ai cru devoir 
I’extraire , toute entiere , du Journal de me'decine on elle se 
trouve consignee : e’est M. Marcbelli, chirurgien, membre 
de rinstitut de Genes , qui en a public' I’observation dans lei 
Me'moires de la Socie'te' Me'dicale de Genes. Une femme, 
Sge'e de qiiarante-neuf a cinquante ans, doue'e d’un tempe¬ 
rament robuste et d’une grande vivacitd , mere de onze en- 
fans, n’ayant jamais eu d’autres maladies que de fre'quens e'ry- 
sipeles, et trois fausses couches, gagna des poux en se sen'ant 
d’un peigne qui ne lui appartenait pas. Elle fit usage dc ce'va- 
dille j moyen qui lai avait de'ja re'ussi plusieurs fois ; mais les 
insectes , an lieu de mourir, se multiplierent a un tel point 
qu’on e'tait fored de les lui chercher plusieurs fois le jour; et, 
quoiqu’on en de'truisit ehaque fois six a sept cents, le soula- 
gement e'tait a peine sensible. Ils se multiplierent encore par 
la suite, offiant une grande diversite de couleurs; il y en avait 
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de blancs, de gris, de noirs, de rougeatres, de jaunitres, et 
la plupart dtaient tres-petits. Cette dame fit usage de tout ce 
qu’elle imagina etre capable de d^trnire depareils insectes, sans 
pouvoirs’eii de'livrer.Lepeigne neles enlevaitpas; il fallaitabso- 
lument les prendre avec les doigts. Les remedes, comme la 
de'coction de tabac, le vinaigre , etc., les faisaient fiiir sur la 
peau du reste du corps, au Heu de les tuer. La malade avait 
des cheveux tres-longs et tres-dpais, elle en fit le sacrifice ; 
les ciseaux ne purent pas suffice, on se vit obligd de recou- 
rir au rasoir. Pour obtenir quelque tranquillity , on rasait la 
tete, a contre poll, tous les deux jours. Le soulagement fut 
d’abord sensible par la continuation de ce moyen, mais bientot 
la malade trouva quelques-uns de ces insectes dans son lit j 
deux jours apres, elle en de'couvrit quelques petits au pubis 

Enfin, eii avril 1799, elle reconnut qu’ils sortaient par 
I’anus. Elle consulta un me'decin qui lui ordonna des lave- 
mens avec la ddcoction de mauve et quelques gouttes de 
vinaigre campbre', au moyen desquels les poux sortirent en 
grande quantity avec le mucus des intestins. Ces yvacuations 
e'taient aecompagnees de coliques. Des clisteres ole'agineux 
et caimans procurerent un sommeil plus tranquille et dimi- 
nuerent la quantity des insectes. La malade impatiente, con¬ 
sulta le cliirurgien en cbef de Tarme'e francaise, en Itabe, 
qui prescrivit I’usage du mercure. Les frictions faites avec le 
munate suroxige'ne de mercure , au lieu de de'truire les poux, 
lesfirent sortir par milliers, tantot gros, tantot petits, ettous 
le dirigeaient vers les lombes ou ils se fixaient, au grand 
tourment de la malade qui en etait de'vorye. 

A cette ypoque , oh s’aperqut qu’un grand nombre de ces 
animaux montait jusqu’aux dpaules et s’y fixaient, ainsi que 
surle cou. Un nouveau mydecin prescrivit Pusage des pilules 
de muse et de campbre , fit meler beaucoup d’ail aux airmens, 
et conseilla d’en tenir dans la bouche, et de macher quelque 
substance fortement aromatique ^ en rheme temps, qu’il re- 
couvrait les parties qui recdlaient la vermine, avec une sorte 
de mastic. Ce traitement parut soulager pendant quelqueS- 
jours, mais bientot les accidens reparurent dans toute leur 
violence. De temps en temps, la malade ressentait un 
prarit conside'rable accompagne de gonflement ou d’inflam- 
fflation, ouvers I’anus, ou vers les lombes, et la tete s’affiec- 
tait alors sympathiquement. 

Quelques temps apres I’usage du sublirnd, on s’aperqut que 
foreille dorinait issue a ces sortes d’insectes, et bientot ils en 
ddcoulerent, pour ainsi dire, en aussi grande quantity que 
de I’anus. Les frictions de tberybentine occasionnerent un 
ciysipele grave, qui s’etendit a toute la lace, au cou et a la partie 
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superieure du thorax. Les remedes actifs qn’oii mit en usage, 
depuis, procurerent, comme les pre'ce'dens, une e'ruption 
conside'rable de ces animaux, par I’anus : ils se rassemblerent 
en si grand nombre autour de cette partie, qu’il y survint une 
inflammation intense. La malade, de'sespere'e, fut chercher 
du soulagement aupres des me'decins de Genes; M. MarchelU, 
curieux d’observer une maladie si rare et si extraordinaire, 
s’arma d’abord d’une loupe pour examiner scrupuleusement 
la peau j il renouvela ses recherches a differentes heures du 
jour, et jamais il ne put ddcouvrir ni ulceres , ni croutes, ni 
boutons, ni rien qui soit capable de contenir ou de prote'ger 
les ceufs de ces petits insectes , soit sur la surface du corps. 
soit sur I’anus, soit aux oreilles : soumettant ensuite a I’e- 
preuvc du microscope, les divers insectes qu’il trouvait, il 
n’apercut aucune difference entre eux et les pedicuU humani 
de Linne'. Enfin il les enveloppa d’une grande quantite' de - 
remedes , pour connaitre celui qui serait plus propre a les 
ddtruire ; mais cette expedience n’eut aucun re'sultat satis- 
faisant. On essaya d’introduire la vapeur de tabac dans I’anus 
et les oreilles; pendant son administration, la malade ressentit 
un froid de'sagre'able dans I’oreille, et, le' lendemain, elle 
e'prouva une anxie'te' ge'ne'rale et une de'mangeaison conside¬ 
rable sur toute la peauj il lui semblait en meme temps qn’elle 
avait un millier de fourmis dans le cerveau, et ce phe'nomene 
Unit par altdrer sa vue. Cependant, comme le nombre des 
insectes diminuait, on continua ce mqyen quarante jours, 
mais sans succes •, car on ne I’eut pas plutot interrompu, qu’on 
vit ces insectes sortir encore en plus grand nombre que jamais 
et beaucoup plus gros que par le passe'. 

Si, par une .cause quelconque, le nombre des poux dimi¬ 
nuait par I’anus , les oreilles en rendaient une plus grande 
quantity j si I’un de ces organes semblait se tarir, I’autrede- 
venait une source tellement abondante , qu’il en rendait nuit 
et jour avec profusion. Dans I’intei-valle de ces alternatives, 
la malade e'prouvait une anxie'te' ge'ndrale et une sorte depru- 
rit douloureux dans la re'gion lombaire. Elle avait appris, par 
une longue et facheuse expe'rience, que les moyens de faire 
cesser de tels accidens e'taient ceux qui chassaient les insectes 
a I’exte'rieur. En effet, aussitot qu’elle avait re'ussi a les attirer 
hors de I’anus, elle e'tait soulagde. Ces e'ruptions, lorsqu’elles 
e'taient un peu conside'rables, se trouvaient constamment 
pre'cdde'es d’un spasme des visceres du bas-ventre. La malade 
maigrissait conside'rablement j on la mit a I’usage des toni- 
ques , mais I’affection principale se montra constamment 
rebelle. 

Il est a regretter que I’auteur de cette observation n’ait 
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sp<?cjfie' la date de I’invasion de la maladie, afin que 
}c lecteur puisse en connaitre la dui-e'e jusqu’au jour ou M. 
Marchelli a cessd de voir la malade. II serait curieus de 
savoir ce qu’est devenue cette infortunee 5 on sVtonne que 
parmi tous les mojens employe's par les diverses mddecins 
qui out e'te' consulte's, on ne trouve pas I’usage des bains, 
particulierement les bains alcalins, les bains sulfureux, et 
I’usage inte'rieur du quinquina. J’ai donne' des soins , il y a 
quatorze ans, a une dame atteinte, a la suite d’un accouche¬ 
ment laborieux, d’une maladie pe'diculaire dont voici suc- 
cinctement I’histoire extraite d’un Me'moire que j’ai pu¬ 
blic' dans les Actes de la Socie'td de Me'decine de Bruxelles, 
en I’an 8: le vingtieme jour apres I’accouchement, onze jours 
s’^tant ^coule's depuis que nous avions cesse' nos visites , cette 
dame nuus fit appeler ^ nous la trouvames assise aupres de 
son feu, dans 1’attitude de la souffrance. Elle dtait maigre, 
de'colore'e, son enfant, desse'che', respirait a peine (elle le 
nourrissait). La malade nous dit que, depuis huit jours, elle 
^tait exce'd^e par un mal de tete qui la privait d’appe'tit et de 
sommeil; elle implorait ou quelque soulagement ou la mort. 
11 s’exhalait de sa tete, qu’elle tenait enveloppe'e, une odeur 
cadave'reuse; nous la de'couvrimes et nous vimes que les che- 
veux ^taient remplis de pus et garnis d’une innombrable ' 
quantity de poux gros et blancs. Cette dame s’e'tait empressde 
de couvrir sa tete a I’invasion des premieres douleurs qu’elle 
y avait ressenties, et depuis huit jours, elle n’osait se de'coifi- 
fer, se croyant atteinte d’une affection rhumatismale. Le 
cuir chevelu e'tait extremement tume'fie', il re'guait entre lui 
et le pe'ricrane un foyer universel de suppuration. Plusieurs 
trou'sprofonds laissaient sortir le pus etjes poux dont lama- 
lade e'tait d^vore's. La quantile' de ces insectes dtait prodi- 
gieuse. Jamais maladie ne nous inspira plus de ddgout que 
celle-la. Les cheveux furent coupe'sj une dissolution de savon 
dans une infusion de sureau fiit ordonne'e pour bien layer les 
plaies, et des lingesr qui en dtaient imbibe's e'taient appliquds 
en fomentation sur la tete. Une de'coction sature'e de quina 
fut conseillde pour boissons, la malade prit des alimens Idgers 
et fortifians, et du bon vin de Bordeaux. Huit jours suffirent 
pour la gudrir, ainsi que son enfant. 

Cette dame e'tait excessivement propre, elle s’e'tait peigne'e 
avant et apres ses couches. D’ou avaient pu naitre les redou- 
tables insectes qui avaient pullule's avec tant de progres et 
qui I’auraient infailliblement fait mourir , si elle eut tardd 
plus longtemps a re'clamer nos soins ? 

Voici un cas aussi singulier qu’important a faire connaitre. 
tin enfant de neuf mois, dtait tombe' au dernier terme d’e'- 
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maciatioa et d’atrophie, par suite d’une de'mangeaison con- 
linuelle des paupieres, qui le privait du sommeil. Les paa- 
pieres e'taient gonfle'es , oede'mateuses. L’impression de la 
lumiere ne causait pas de douleurs j on voyait sur la scld- 
rotique de petits points rouges qui semblaient y faire sailHe. 
M. le professeur Chaussier aj'ant apercu sur I’oreiller et sur 
le berceau des petits points semblables, en recueillit plu- 
sieurs, et il reconnut, a leurs mouvemens, que c’e'taient des 
petits cirons semblables a ceux qui tourmentaient I’enfant. 
On cliangea le berceau, on appliqua sur I’oeil du petit ma- 
lade un emplatre mou dans lequel entrait un peu de mercnre. 
On lava les yeux avec un colyre qui en contenait de suspendu 
a I’aide de la gomme<arabique, et par le concours de ces soins, 
I’enfant fut promptement re'tabli. 

Get article paraitra fort long aux personnes qui se bor- 
neront k en compter les pages celles qui le liront ji^eront 
qu’il est loin de renfermer tout ce qu’il y avait a dire sur 
une matiere aussi inte'ressante que celle qui embrasse les 
cas races. Je dirai aux premieres, que I’abondance des fails, 
leur importance, la ndcessitd d’en presenter le tableau, ne 
m’ont pas permis d’etre plus laconique; et aux autres, que 
les bornes d’un article qu’il aurait dte' inconvenant de trop 
exce'der, commandaientune esquisse rapide, plutot qu’un traite' 
complet. Si quelques suffrages ne sont pas refuses a cetravail, 
je le poursuivrai, et profiterai des matdriaux que j’ai re'unis 
pour composer un essai plus complet sur les cas races. 

(fourkier) 

CASCARILLE , s. f. , croton cascarilla ou cluiia elu- 
iheria. Famille naturelle des euphorbes, J. monoec. mona- 
delph., L. C’dtymologie du nom de cette plante vientevidcm- 
ment du mot espagnol cascara, dcorce, dont le diminutif est 
cascarilla, parce que cette substance est transportde en 
Europe sous la forme de petites decrees rouldes, assez sem- 
blables a la canelle. Le croton cascarilla est un arbuste indi¬ 
gene de I’Amdrique australe. On le trouve particulierement 
dans la Floride , en Virginie, dans les lies de Bahama j il 
croit encore a la Jamaique , a Saint - Domingue, dans 
Tile d’Eleutbe'ra. Sa hauteur ordinaire ne de'passe point celle 
du romarin. Ses branches sont cassantes et garnies de feuilles 
entieres qui se rapprochent de celles de I’amandier par leur 
forme et leur grandeur j leur surface supdrieure est parsemde 
de petites dcailles orbiculaires, I’infdrieure est brillante et ar- 
gentde j toiitcs les parties de cet arbuste exhalent une odcur 
tres-agrdabie. L’e'corce seche est rdpandne dans le commerce 
sous la forme de petits fragmens roulds, aplatis , peu dpais, 
d’uue cassure resineuse, d’un gris cendrd a I’estdrieuret d’une 
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•ouleur rouille de fer en dedans. L’odear aromatique agr^able 
qu’exliale la cascarille, devient surtout plus marque'e lors- 
qu’on la brule. Sa saveur est acre et d’une grande amertume. 
Lcs rechercbes cliimiques de Boulduc, Neumann, Dehne, 
Spielmann, Lewis, n’ont jete' qu’une faible lumiere sur la 
nature des principes de celte e'corce ; Fanalyse, plus rdcente 
de M. Trommsdorff, quoique plus exacte, laisse ne'anmoins 
encore a desirer. Toutefois, il serait curieux de faire, poiirla 
cascarille, ce que le professeur Vauquelin a fait pour le saule 
blanc, etc.; c’est-a-dire, I’examiner comparativement avec le 
quinquina, puisque ces deux substances jiaraissent offrir plu- 
sifeurs caracteres analogues. Dans I’e'tat actual de nos connais- 
sances, on sait seulement que la cascarille contient les priu- 
cipes suivans : un extractif amer, une huile volatile, une cer- 
taine quautite' de re'sine soluble dans I’alcool, et jjeut-etre un 
peu d’acide benzo'ique. 

Si les proprie'te's des ine'dicamens ne peuvent vdritablement 
etre ddduites que de faits exacts et bien observes, ou ne sau- 
rait disconvenir que celles de la cascarille ne sont point encore 
rigoureusement constate'es. Les e'loges que lui prodiguent plu- 
sieurs auteurs respectables, et particulierement les disciples 
de I’dcole de Stahl, ont e'te' re'pete's sur parole dans tons les 
ouvrages de matiere mddicale; mais, d’une autre part, si Ton 
en croit quelques expe'riences tente'es par des praticiens re- 
commandables, cette e'corce est au dessous de la re'putation 
dont ellea joui pendant si longtemps. Au surplus, il est a de- 
jirerque, dans les nouveaiix essais auxquelson pourraproce'- 
derpar la suite, on I’administre seule, puisque dans une foule 
de cas ou I’on vante ses succes, on I’a presque toujours com- 
Line'e avec le quinquina ou avec d’autres substances plus ou 
moins dnergiques. 

C’cst principalement dans quelques fievres essentielles, 
intermittentes ou remittentes, qu’on a loud les bons elFets 
de la cascarille ; Stisser , Apinus , Juncker et d’autres 
observateurs rapportent un grand ncmbre de faits en fa- 
veur de cette opinion; quelcpies auteurs vont meme jusqu’a 
alTirmer que, non-seulement la cascarille est e'gale au quin¬ 
quina par ses proprie'te's, mais qu’elle offre encore des re'sul- 
talsplus certains. C’est ainsi que Donald Monro assure avoir 
donne' la cascarille avec succes a quatre fie'vreux, sur lesquels 
I’^corcc du Pe'rou avait dchoue' ( Account of the diseases in 
milit. hospitals, p. 202); elle fut tres-utile, au rapport de 
Santhesson, dans une fievre remittente qui se manifesta en 
Suede. Ndanmoins, Bergius et Cullen e'levent quelques doutes 
sursaveitu felirifuge; selon ce dernier, les expe'riences que 
I’on a faites eu E'cosse k ce sujet, n’ont eu aucune rc'ussite. 

4. 17- 
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Schwilgue avwe e'galement que I’emploi dc la cascarille 
li’a rien offert de rcmarquable dans les fievres intermitteutes j 
plusieuvs de ces fievres out resisle' a son nsage et ont ce'de' 
ensuite an quinqninaj et elle a aussi e'choue' dans plusieurs cas 
on cette demiere substance avaut e'td donne'e sans succes. 

Les diarrhe'es rebelles on les dysenteries qui ont passe a 
J’e'tat chronique, re'clament impe'rieusenaent I’emploi des to- 
niques ; on salt tout le succes qu’on a obtenu de radminis- 
tration du quinquina dans des cas de cette nature. Werlhof 
assure que la cascarille n’est pas moins avantageuse j Degner 
paitage la merpe opinion, et doone des conseils tres-sages sur 
le temps de la maladie ou il convient dc faire usage de cette 
substance, sur les precautions a prendre , les combinaisons 
utiles qu’on peut lui faire subir , etc. 

C’est mal a propos que Bergius conseille d’administrer k 
cascarille dans les he'morragies en ge'ne'ral; elle ne pourrait 
au plus etre indique'e, comme I’obserye judicieusenient Cul¬ 
len , que dans les he'morragies passives , toujours accompa- 
gue'es de langueur, de faiblesse, etc. On a encore pre'conise 
cette e'corce comme vermifuge , et comme un des toniques 
les plus pre'cieux. a ppposer a la fievre hectique, a I’atonie des 
crganes digestifs, etc. Ses eflets gdndraux sont d’augmenter 
I’activitd de la cii'culation, de produire un mouvement plus 
pu moins marque vers le s^'steme dermoide, et de ranimer la 
cbaleu'r vitale. 

Le plus ordinairement, on administre la cascarille en pou- 
dre, soit en suspension dans un ve'hicnle, soit sous la forme 
de bol ou d’e'lectuaire. Sa dose, qui est ordinairement moiii- 
dre que celle du quinquina , ne s’dleve point au dessiis 
de deux a quatre grammes par prise. MM. Pinel et Alibert 
prdferent la combiner avec le quinquina; d’autres la meleut 
avec la rbubarbe , etc. : la maceration alcoolique, connue 
^ous le nom d’essence de cascarille, est encore quelquefois 
usitde; son extrait aqueux se rapproche de ceux des plantes 
ameres en gdne'ral. 

BISHMER ( Philippe-Adolphe ), De cortice cascarW.ce, ejiisque insignibus 
in ntedicina viriBus, JDiss. inaue. press. Fred. Hofmann. fy. 
Ualce, 1738. , (biett) 

CASEEUX, EUSE, OU CASEUX, adj. casearius, dc caseus, 
fromagej qui est de la nature du fromage. JFojez lait. 

CASEA'TION, s. f. caseatio. action par laquelie le lait sc 
convertit en fromage. J^ojez l.ait. 

CASSAVE , s. f., espece de pain ou gateau fait avec la 
fe'cule extraite de la racine du manioc. Cette fe'cule, tres-nour- 
rissante , porte aussi le nom de tapiocce. ( Vojez fecules ). 
Comme le sue exprimd du manioc est un poison tres-actif, il 
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•faiit m^cfessairemeat le se'pai-er pwuf ae rien cfaindre de !a 
fecule. Les Ame'ricains commenceat daac par laver et raj)er 
les racines j ils en mettent k pulpe dans un sac de toile forte , 
ia soumettent a I’acboa d’une presse eaergiqae qui exprime 
le sue : mais cette preparation ae siiffirait pas , et comtne ils 
cat observe' que la chaleur de'truisail le principe ve'ne'neux du 
manioc, principe sans doute volatil, ils font torre'fier ou plu- 
tot cuire la pulpe , en I’e'tendanl sur une plaque de fer et lui 
dennant i’epaisseur d’une galetle; ils cliauffent la platine , e't 
la rapure du manioe s’agglutine eh cuisant. Quand elle k 
acquis une couleur jaune dore', ils la retirent de dessus la 
plaque et la mettent se'cher. Elle prend, par le reft-oidisse- 
tnent, une consistance ferme qui la rend tres-aise'e k rotopre 
par morceaux. C’est cette galette qu’oh appelle cassave. 

{ CiDET DE GASSICOtlltT) 

CASSE, S. f., cassia Jisliila; fruit d’un grand arbre qui 
troit naturellement en Egjpte et dans les Indes prientales. 
On I’appeile vulgairement caneficier; il appartient a la famillfe 
des le'gumineuses, J. et a la ddeand. monog. , L. ; on I’a 
transports en Ame'rique, ou il s’est bi'en naturalise'. Cet arbre 
ressemble beaucoup k un nojer •, il s’dfove a quarante ou cin- 
qnantepieds de haut, et aequiert une grosseur e'norme. Son 
e'corce est grise cendre'e, ses feuilles sent pe'tiolSes et com- 
yose’es de dix i douze folioles lance'oldes, lisses, et.de trois 
a cinq pouees de long sur deux de large. Ses fleurs sont 
d’un jaune foncS et a pe'tales veinSesj elles sont re'unies en 
grand nombre sur de belles grappes un peu laches, et for- 
ment des bouquets agrSabies. Les fruits sont des gousses 
ligneuses, dures, cylindriqueS , d’environ im pied et demi 
de long sur un ponce de diametre. Les deux cosses sont 
unies par deux sutures, dont I’une est plate, unie, I’autre 
saillante et nerveuse. L’inte'rieur de la gousse, est garni de 
petites cloisons membraneuseS qm renferment chacune une 
petite senience aplatie d’un cote', ronde de I’autre, de cou¬ 
leur jaune , enveloppSe par une pulpe noiratre d’une saveur 
douce et sucrSe. On voit jusqu’a douze a quinze gousses 
de casse rSunies a la meme branche par unpe'doncule flexible. 
Lorsque le vent les agite , elles font un bruit conside'rable et 
elles tombent quand elles sont mures. 

On distingue, dans le commerce, plusieufs especes de casse. 
On les divise en casse orientale et casse occidentale 5 la pre¬ 
miere vient d’Egypte et du Levant, la seconde du Brdsil et 
des Antilles. La casse orientale est en gdndral plus grosse 
et la surface des batons est unie : la casse d’Occident est plus 
petite, plus nerveuse , plus dure et raboteuse. La casse que 
I’on doit pre'fe'rer est celle qui ne sonne point lorsqu’on la 
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secoue , qui est bien pleine, bien r^cente , ct dont la piilpe 
est dc consistance mojenne. Quand on a garde dc la casse 
dans un lieu humide, la pulpe devient liquide, fermente et 
ai^rit j elle acquiert des qualites nuisibles qui doiyent la I'aire 
rejeter. 

II n’y a que la pulpe de casse qui scn-e en me'decine. On 
la retire des batons, on la sdpare des graines et des cloi- 
sons,’ en la faisant passer a travers un tamis de crin, et on la 
conserve dans des vases de faience place's dans un lieu sec et 
frais. On en fait aussi un extrait par le moyen de la de'coc- 
tion. Elle cntre dans la composition dule'uitif, du catholicon 
double , de la confection hameeb , de la marmelade de Tron- 
ebin. Ce qu’on appelle dans les pbannacies e'lectuaire de 
casse, est un me'lauge d’extrait de casse, de manne, de pulpe, 
de tamarins et de sii'op re'solutif de roses. 

La casse est un puraatif tres-doux, mais qui n’agit qu’a 
la dose d’une once et demi a deux, de'layees dans une asset 
grande quantite' de ve'hicule, ce qui la rend pen agre'able a 
prendre ; aussi, pour en diminuer le volume, est-ou dans 
rusage d’y ajouter quelqu’autre purgatif plus e'nergique. 

On a observd , dans I’usage mddicinal de la casse, des 
inconve'niens qui sent dus a la maniere de la pre'parer ou 
de la conserver. Elle est snjette a fermenter et a s’alte'rerj 
alors elle occasionne des flatuosite's, des tranebe'es j elle ir- 
rite sensiblement la contractility fibrillaire de I’cstomac et 
des intestins. 

Ouelquefois les coliques qu’elle occasionne sent dues a 
un peu de cuivre qu’elle contient et que Ton trouve presque 
toujours, par I’analyse, dans les extraits de casse et detama- 
rin, pre'pards en grand cbez les droguistes qui se servent de 
bassines de cuivre, sans penser que ces fruits contiennent un 
acide qui agit sur le me'tal. II est done ndeessaire que le me'- 
decin qui present la pulpe ou I’extrait de casse , s’assure de 
leurs qualite's et du soin qu’on a mis dans leur prdparation. 

L’extrait de casse entre quelquefois dans les lavemens com- 
pose's. On employe aussi la pulpe exte'rieurement. Geoffroy 
la recommande en cataplasme sur les be'morroides externes, 
quand il y a de I’inflammation, et en lavement pour calmer 
I’irritation des be'morroides internes. II conseille I'applica- 
tion de cette pulpe a I’exte'rieur, dans I’inflammation dufoie 
et dans la goutte. ( cadet de gassicocrt ) 

VILLAES (Elie col de), An alvnvieras cassia ante cibum? Affirm. Dissert 
prees. Me. Dailly. m-40. Parisiis, 17 ,a. (r. r. c.) 

CASSIS. Vojez groseiller. 
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CASTOR, s. m., castorjiher, L.; quadnipede mammifere, 
de la classe des rongeurs , qui liabite particulierement les 
Lords des rivieres et des lacs des parties de'sertes et septentrio- 
nales de I’Europe et de I’Ame'rique. Cet animal fournissant a la 
matiere me'dicale une substance tres-emploje'e, connue sousle 
nom de castoreum , et intdressant la physiologic par. la sin- 
gularite' de son organisation et sa merveilleuse industrie, nous 
croyons devoir exposer, d’une maniere succincte , ce qii’il 
pre'sente de plus remarquahle sous le rapport de son anatomic 
et de ses habitudes. 

La conformation extdrieure du castor participe en meme 
temps de celle des animaux terrestres et des animaux aqua- 
tiques 5 sa queue est plate, assez large et couverte d’e'cailles 5 
les doigts de ses pieds de derriere sent re'unis par une mem¬ 
brane, comme ceux des oiseauxnageurs. Les doigts despied^ 
de deyant sont au contraire entierement se'pare's •, anssi lui 
servent-ils, comme des mains, pour porter a la Louche, tan- 
dis qu’il employe spe'cialement les pieds de derriere et la 
queue pour nager et se diriger sur I’ean. II nage beaucoup 
mieux qu’il ne court r it pre'sente , derriere le pubis , une 
ouverture longitudinale commune au prdpnce soit de la verge, 
soit du clitoris et a i’anus, de maniere que , chez le castor 
male, la verge n’est pas , dans I’e'tat ordinaire , apparente a 
I’exte'rieur. De chaque cote' de cette ouverture, se trouvent 
deuxpochespyriformes enveloppe'es d’une membrane fihreuse 
commune. L’une de ces poches ofire, • dans son inte'rieur, 
diverses cloisons cellulaires , et se'cre'te le castoreum. (Vc^ez 
cemot), qui en remplit les intertices. L’autre , plus rap- 
proche'e du pubis que la premiere', ne parait etre qu’une 
vessie unique, et se'cre'te un liquide grisatre, onctueux, tres- 
diffe'rent du castoreum. Les produits de ces deux se'cre'tions 
sont conduits par des canaux particuliers dans le pre'puce j 
ils enduisent et lubrifient le gland de la verge et du clitoris j 
mais ils ont probablemcnt un autre usage que nous ne con- 
naissons pas encore. Le testicule du castor est cache' dans 
la rdgion inguinale , et les anciens avaient tort de le con- 
fondre avec la poche du castoreum, qui n’a aucun rapport 
avec cetorgane, et se trouve dans la femelle comme dans 
le male. Les glandes salivaires du castor sont tres-conside'- 
rables , et paralssent, a cet e'gard , en rapport avec la- na¬ 
ture de ses alimens j car il se nourrit spdcialement d’e'corces 
de bois jeune , de racines et de feuilles, et ces substances 
sont toutes plus ou moins seches et peu dissolubles. Son 
estomac est allonge' et partage' en deux poches, par un dtran- 
glement qu’il prdsente vers le milieu. L’intestin est-tres-long, 
comme ehez tous les rongeurs. Tous les muscles, du castor 
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s.ent Sk@^«eo.Hp. plus forts et pW dev^eloppe's qae ne fe semLle 
eomportep le volume de son corpA } aussi s’en sert-il pour 
faire des travaux tres-penibles , et non moins extraordinaires 
par le degr^ d’iatelligen,ce qu’ils snpposent que par les dilEcul- 
ie's attacfie'es a lour execution. Cea travaux s’entreprenirent en 
socie'te'. Les castors se rassemblent aunombre de pliisieurs cen- 
taincs, et c’est toujours aux bords des eaux. Ils y constnuisent 
wie s^rie de cabanes qui leur servent de retraite pour la 
mauvaise saison, de magasiaa pour leurs vivres, et de ber-i 
eeaux pour leurs petits. C’est surtout quan.d I’eau est eourante 
et- qu’elle est sajette a kausser et a baisser, qu’ils out des dif- 
ficulte's a vaincrej en effet, il s’agit alors. de batir une digue, 
B-onger le bas d’un gros arbre avec kurs quatre dents inci- 
sives, le faire tomker en travers de la riviere ^ en conpec les 
branckes pour le mettre de niveau^ faire des pieux avec d’au- 
tres arbres moins gros, les posrter dans I’eau;, les disposer de 
bout centre la piece principale qui traverse, les- enfoncer par 
leur pointe dans des trous qu’ils ont pratique's,, entrelacer des 
branches- entre les pieux-, en faire ainsi un pilolis serrd, k 
rendre impraticable a I’eau par une terre g^cbee et battu.e 
avec leur queue , lui donner- une disposijioa verticale du cotd 
de la chute d’eau et entalus du cote qui eirsontiieut la charge; 
prati(pier dans k haut de eette digue , pour- I’e'conJemenjt des 
eaux, diverses ouvertures. qn’ils e'largissent on re'tre'cissent, 
selon, que la rkdere vient a kausser on a kaisser: voila leurs. 
premieres operations. La digue, ainsi bntie „ est tres-salide 
et sert en meme temps de fondement et de plancker aus 
cabanes.: peui: constmire ceHes-ci, lea casters metteat en 
oeuvre des bois, des- picrres et des: terres; saWonneuses; ik 
gachent, aveo leurs pieds , une espece de moftierr et- I’ap- 
pliquent sur les muss au moyen de leur qaeue- qpji,. dans e« 
eas , leuii sert de truelle. Ges cabanes ont quelquefeja deux 
et meme trois dfages, et leurs parois jusqu’a deux pieds d’e'- 
paisseur ; elles re'sistent aux vents les plus impe'tueux. Si des 
inondations trop fortes font quelques breches a. la digue, 
©lie est rdpare'e des. que les eaux sont baissees, 

Mais les castors n’entreprennsnt de semblables travaux 
que dans des lieux e'loigne's des habitations de l-homrae, 
tels que les deserts du Canada, de la Ijaponie et d,e la Sir 
bdrie; ils sont d’ailleurs rares dans les, pays habite's et civi- 
lisds, et ne s’y rdunissent pas en socidte'. Ils vivent Isolds dans 
des trons qu’ils se creusent- sur le bord des eaux, et on les 
Bomme castars terriers. On en tronve en Languedoc , dans 
les iles du Rhone, etc. 
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grasse, dure et difficile a digdrer. Sa (fueuc passe pour un 
mets tres-ddicat j cependant, on assure qu’elle a une visco¬ 
site' et une espece d’amertume qu’on ne eorrige qu’avec la 
plus grande difficulty. La graisse du castor a e'ty recomman- 
de'e comme dmolliente j mais il n’est pas probable qu’elle 
soit, a cet e'gard, pre'fe'rable a I’asonge. C’est principalemenf 
le commerce du castoreum et de la robe du castor qui en¬ 
gage quelques habitans du Canada et du nord de I’Europe, 
a chasser cet animal. Le poil du castor esf un duvet tres-fin, 
recherche' par les Europe'ens pour en faire des chapeaux et 
d’autres ouvrages. Nous ferons c'onnaitre, dans I’article sui- 
vant, les proprie'te's du castoreum et son emploi dans la 
mddecine. (htstewI 

CASTOREUM, s. m. On donne ce nom a une matiere 
animale se'cre'tde par des organes pyriformes et celluleux, 
qui se trouvent pres les parties ge'nitales du castor, et dont 
nous avons parie' dans I’article pre'cddent. Cette substance, a 
I’e'tat frais et telle qu’elle existe dans le castor vivant, a la 
consistance sirupeuse, une couleur jaune, une odeur forte, 
pe'ne'trante et fdtide; comme elle est employde en me'decine, 
on enleve, aux castors que To'n vient de tuer, les especes 
de bourses qui la sdcre'tent et la contiennent, et on les fait 
se'cher pour les mettre dans le commerce. Par k. dessicca- 
tion, le castoreum devient solide, hrunatre, se rdsinifte et 
perd une partie de son odeur. Cependant, les bourses de 
castoreum que nous recevons par la voie du commerce * 
quoiqne dans un dtat de siceitd complete, sont encore Ires- 
odorantes ^ elles sont souvent re'unies par paires a I’aide d’nne 
espece de ligament, re'sultat de I’oblite'ration de leurs canaux 
excre'teurs qui, dans le castor vivant, aboutissent a une ca- 
vite commune. Le castoreum qu’eUes contiennent est tres- 
brun , tres-solide, se ramollit par la chaleur et par I’humi- 
dite', et devient cassant par le froid. On voit dans sa cassure , 
qui est vitreuse, des portions de membranes qui indiquent 
la disposition cellulaire de I’intdrieur des poches. &i on le 
mache, il adhere aux dents a peu pres comme de' la cire. 
Sa saveur est amere-, un peu acre et riause'ahonde. 

Divers chimistes, ef notamnient M. Thouvenel, M. Haas 
et M. Hildebrandt,- M. Bouillon de la Grange et M. Laugier 
se sont successivement occupd de I’analyse du castoreum , 
et on pent le regarder comme compose' d’une re'sine , (Tune 
sorte(le Corps adipo-cireuX, d’une huile volatile, d’une inatiere 
extractive - colorante , d’une suhstamce gdlatiuense et d’acide 
benzo'ique. 

Le castoreum est quel(piefois sophistique' dans le commerce. 
Si Ton s’est borne' a retirer une partie du castoreum des 
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bourses, pour lui substituer du plomb, de la terre et des 
gommes re'sines, me'lange qu’on assure avoir quelquefois ren- 
contrd ; on distingue facilement, en ouvrant les bourses , ces 
diverses substances qui, dans ce cas, ne forment jamais im tout 
homogene avec le castoreum. Si Ton a mele d’abord exac- 
tement du castoreum avec quelques gommes-re'sines fe'tides , 
telles que le galbanum, la gomme ammoniaque , et qu’on 
ait introduit ce me'lange dans des poches membraneuses qui 
ont appartenu a d’autres animaux que le castor, le de'faut 
de cloisons membraneuses, dans I’inte'rieur des poches, fait 
reconnaitre la fraudej.et d’ailleurs, le castoreum, ainsi fal- 
sifie', n’a jamais le meme aspect, ni la meme odeur, ni la 
aneme saveur que le castoreum pur. 

. Les effets imme'diats du castoreum sur I’e'conomie ani¬ 
mate , e'chappent souvent a I’observation, surtout si ce me¬ 
dicament n’a e'td administre' qu’a petite dose j lorsqu’ils sont 
sensibles , ils se bornent fre'quemment a un soulevement d’es- 
tomac , d’ou re'sultent des envies de vomir. II parait agir sur 
le systeme nei-veux a la maniere des se'datifs , et il excite en 
meme temps la circulation ge'ne'rale ; ces deux effets, en 
apparence contradictoires , s’observent relativement a beau- 
coup de rnddicamens qui ont e'td appele's antispasmodiques. 
Mais Taction immediate du castoreum n’est ordinairement Erononce'e qu’autant qu’il a dte donne a une dose un peu 

)rte. M. Thouvenel {Me'moire sur les substances ammales 
me’dicarnenteuses , qui a remporte', en 1^78, un prix a 
Tacade'mie dc Bordeaux), celui des medecins de nos jours 
qui s’est le plus occupe' des proprie'te's me'dicales du cas¬ 
toreum , a pris deux gros d’extrait re'sineux obtenus par I’eva- 
poration de la teinture ethdre'e de cette substance, et cette 
dose n’a pas produit sur lui plus d’effet que deux gros d’ex¬ 
trait de genievre; elle a reVeille les forces , de'veloppe' la 
chaleur du systeme e'pigastrique , augmente le nombre. et 
Tintensite des battemens du pouls j mais cette dose e'qui- 
vaut, suivant M. Thouvenel, a une demi-once de castoreum 
cntier. II n’est en conse'quence pas e'tonnaht que le docteur 
Alexandre, d’Edimbourg, ait pris jusqu’a deux gros de casto¬ 
reum sans eprouver le moindre changement, ni dans la cha¬ 
leur du corps, ni dans la frequence du pouls , et on n’est pas 
fonde' a de'duire de la que ce medicament ne me'rite aucune 
confiance; on cst encore moins fondd a vouloir le proscrire 
avec Riviere, a cause de sa mauvaise odeur, et avec Stahl ct 
Juncker, parce qu’il excite des contractions du diaphragme 
et des envies de vomir. Des qu’une substance determine dans 
le corps vivant un mouvement organique quelconque , son 
action pent etre avantageuse. Si ce mouvement n’est pas 
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constant, s’il vane dans son intensity , on doit rapporter son 
inconstance ou son anomalie a la difference de la susceptibi- 
lite' des individus ; et quand meme ce mouvement ne serait 
pas le plus ordinairement assez sensible pour etre observable, 
on ne pourrait en conclure que la substance introduite dans 
rdconomie est inerte, qu’autant que ce fait aurait e'te' con¬ 
state' par un nombre suffisant d’observations cliniques. L’o- 
deur seule et la nature du castoreum nous le feraient ranger 
a cote' des gommes-re'sines fe'tides, si son .action particuliere 
sur le ^steme nerveux n’e'tait constatde par un grand nom- 
fcre de praticiens distinguds, depuis Aetius et Alexandre 
de Tralles , jusqu’a Cullen et Thouvenel, qui tous Font re- 
gai-de' comme un bon antispasmodique. Ainsi, sans etre du 
sentiment de Goblius, qui veut qu’on n’entreprenne pas de 
gue'rir les maladies des femmes sans employer le castoreum , 
nouspensons qu’on doit le conserver dans la matiere me'di- 
cale, malgre' le nombre des mddicamens qui ont une vertu 
analogue et meme .supe'rieure; i". parce qu’associe a I’un ou 
I’autre de ces me'dicamens, il peut seconder leur action ; 
2°. parce qu’il pent produire, seul, de bons effets , lorsque les 
substances que I’on regarde comme les plus efficaces ont e'te' 
inutiles j 3°. parce qu’il peut leur etre substitue' avec avantage 
lorsque les organes sent habitue's a leur action. On f>eut done 
retirer de bons effets du castoreum dans beaucoup de ne'vroses 
et de maladies spasmodiques, et notamment dans I’hyste'rie 
et I’hyppocondrie , dans I’e'pilepsie et autres maladies con- 
vulsives, dans les palpitations , le hoquet corivulsif, I’asthme 
convulsif, et les coliques nerveuses. II a e'te' quelquefois utile 
pour favoriser I’e'coulement des lochies, et rappeler la mens¬ 
truation supprimde, lorsque I’ame'norrhde de'pendait d’un 
spasme de I’ute'rus, etc. 3 mais , de meme que tous les md- 
dicamens que I’on oppose aux affections nerveuses, il manque 
souvent son effet, et peut meme quelquefois augmenter I’in- 
tensite' des symptomes, au lieu de les diminuer. 

M .Thouvenel, qui a en ge'ne'ral administre' le castoreum avec 
succes dans les affections hyste'riques et hypocondriaques , Ta 
vu augmenter les symptomes vaporeux chez des femmes sen- 
sibles et faibles. Comme il attribue cet effet a sa qualite' sti- 
mulante , il conseille de le meler avec Topium 5 ce me'lange 
ki a re'ussi dans plusieurs cas de vapeurs : il dit avoir 
de'termine' chez une femme, par deux prises de castoreum, 
chacune de deux gros, Tdvacuation des lochies dont la re'- 
tention, sept jours apres I’accouchement, avait mis la malade 
a deux doi^ de sa perte. « Une autre femme, dit cet observa- 
teur, e'tait au douzieme jour de ses couches, et n’avait en¬ 
core e'prouvd aucune sorte de purgation. Un e'tat de spasrae. 
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que j€ jugeai tres-dominant sur I’e'tat inflammatoir^, ren- 
dait tout le bas-ventre tume'fie , tendu et doulo^ureux, au 
point de ne poavoir supporter les couvertares dii lit, 61 avec 
un danger imminent de suffocation. Ellefiit, dans I’eSpac^ 
de donze beures , enticement hors d’affaire par le secours de 
la seule teinture de castoreum donnde en potion et en lave- 
mens avec le miel. La crise se fit par des urines abondanteS 
et troubles. » 

M. Thouvenel a obsei-ve de bons effets du m^me remede 
dans les maladies aigues de la poitrine, dont la solution par 
les sueurs et par les crachats, dtait empecbe'e par un dtat de 
spasme, reconnaissable an pouls et a la gene des mouvemens 
respiratoires. 

D’apres les observations de plusieurs anciens me'decins et 
de quelques modernes , sur les sucees de ce remede dans 
certain es maladies convulsives, telles que rdpilepsie , le td- 
tanos, il a essayd ce remede dans trois caS d’dpilepsie ner- 
veuse, ou sans complication de vices organiques. Des trois 
malades , un seal a dte gue'ri: c’e'tait un homme de vingt- 
deux ans , qui, depuisl’agede douze ans, eprouvait, pendant 
cinq a six minutes, et jusqu’a sept fois dans les vingt-quatre 
beures , des mouvemens convulsifs , raanifestement dpilep^- 
tiques , dont on n’avait pmais pu decouvrir la cause. Toiites 
ses fonctions se faisaient bien d’ailleurs; etilavak etd, depuis 
rinvasiou de sa raaladie ,. plusieurs fois exempt d’acces pen¬ 
dant un ou deux mois. Le castoreum en substance, depuisunf 
demi-gros jusqu’a une- demr-once, deux fois par jour pendant 
douze jours conse'cutifs , a fait entierement disparaitre leS 
attaques. M. Thouvenel a remarqud qu’a chaque dose , if y 
avait plus de fre'quence , d’e'galitd et de ddveloppement dans 
le pouls. GheiZ les deux autres malades, les memes- effets orrf 
e'te observes f mais on n’a puobtenir, meme par un plus long 
usage du remede, qu’une l^gere diminution dans fe acces, 
et de temps en temps des inttervalles plus longs entre eux. 

On administre' le castoreum en substance, en liii donilant 
la forme pulvdrulente' ou pilulaire, ou a rdtat de teinture, 
soit alcoolique, soit dtbdre'e. D’aprc ee qui pre'cede, ccs 
diverses pre'parations pour en obfenir des effets marque's 
doivent etre administrdes a des doses assezfortes. Cullen don- 
naitle castoreiun en substance ala dose de dix a trsntegrains, 
et Ton vient de voir q^ M'. Thouvenel Fa donnd depuis un 
demi-gros jusqu’a une demi-once. On pent rdite'rer la dose 
que Ton juge convenable, une seconde fois, et quelquefois 
une troisieme fois dans les vingt-quatre beures. 

La teinture, soit alcoolique, soit ^tbe'r^e, de castoreum’ 
e'tant plus diffusible, et agissant par consequent plus promp- 
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temeut, pent etre employee a tine dose plus feiWe; on pent 
la donner a la dose de dix. a trente gouttes, soil sur du sucre, 
soit dans une potion, et renouveler cette dose toutes les deux 
a quatre heures. On peut en feire entrer depuis un gros jus- 
qu’a deux dans un lavement calmant. II sufht quelquefois de 
laire Eairer cette teinture pour dissiper des vertiges; et de 
mettre dans le conduit auditif externe un peu de ouate im- 
pre'gne'e du meme liquide , pour faire cesser le tintement et 
le bourdonnement d’oreilles. La teinture e'tbdre'e de easto- 
reum est plus sedative que la teinture alcoolique , en raison 
de Taction particuliere du dissolvant. ( utsten) 

riAiccK (jean), Castorologia, explicans casturis animalis nataram et usum 
medico-chemicum , aniehac a Joarme Mario [Mayer), Bollensi et 
phfsico Ulmano, postea Augustano, lahori insolito suhjecta; jam, 
vero ejusdem auctoris, et alisrum- medicorum ohseraationibus luculentis 
ineditit, (^eciibus otnissis, et propria experientia patili lahore aucta. 
18-8°. Augustce Vindelicorum, i685. —Trad, en francais par Eidons. 
in-12. Paris, 1746- 

TESTi (just), De castoreo, Diss. in-4°. Eifordice, ijoi. ' 
SuscKEii (shnon Paul), De castorei natura, et genuine in praxi medica 

usu, Diss.m~/jo. lence, 174'- 
»BOii (Timothy), De castoreo, Diss. ia-8°. Edinhurgi, I’jSx. 
UKCKE (jean-cniilaume), Historia naturalis castoris et moschi, Diss.. in-4‘>, 

Lipsice, 1786. 
SAis (wolfg. Ad. cbr.). Analysis castorei ckimica, Diss. in-80. Erlangce, 

1795. 
WIGHE (Ferdinand—ifieophila-Auguste), De castoreo, ejusque in. medicina 

itsu, Diss. ia-40. Fraucof. ad viadr. i6jun. 1804. (r. e- c.) 

CAS.TRAT , s> m-, de castrare, chatrer. Individu prive 
des testicules. 

Lorqu’un accident quelconque entraine la perte des testi- 
cules avant L’age de puberte', il se produit des changemena 
Ires-remarquables , non-seulement sur les parties de la gdndi 
cation,; mais encore sur Torganisationentiere. Poor depeindre 
ces demiers , j’emprunterai les expressions du docteur 
AJibert { Nauv. Elem. de. The’rapeutique, tom. u , p. 549 
dela20. edit.) 

0 On s’apergoit bien mieux, dit ce medecindu role im- 
portcBit que jouent les organes ge'nitaux , quand on considere 
les e£Fets terAlcs de la castration sur Torganisation animale. 
JL B. Mojon , mddecin de Genes , a publie sur ce point des 
observations tres^propres a naus dclairer. II a ddmontrd , par 
exemple , que le squelette des mutiles est totalement alte'rd 
dans sa. configuration et qu’il se rapproche de celui de la 
femme; qiie la contractility fibrillaire de leur tissu muqueux 
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s’affaiblit; en sorte que les cellules de ce tissu admettent une 
quantite' tres-abondante de graisse; que leurs glandes et leurs 
vaisseaux lympbatiques tendent a s’engurger; que les cap¬ 
sules des articulations des membres s’abreuvcnt aise'ment de 
synovie , etc. Mais parmi les cbangemens extraordinaires que 
la castration fait e'prouverau corps humain, les plus frappans 
sont, sans contredit, I’absence des poils de la barbe, et les 
dimensions du larynx conside'rablement diminue'es ; ce qui 
donne a ces hommes fie'tris , la physionomie et la voix du 
sexe fe'minin. M. Diipuytren en a fait la dissection tres-exacte, 
chez un homme dont les parties de la gdne'ration avaient e'te' 
mutile'es depuis sa premiere jeunesse. II remarqua elFective- 
ment que le larynx de cet individu avait un tiers de volume 
de moins qu’a I’ordinaire , que la glotte n’avait qu’une tres- 
petite circonfe'rence, et qu’enfin le's cartilages laryngiens 
avaient tres-peu de de'veloppement. » 

Les parties ge'nitales qui"^ restent ne sont pas non plus 
exemjjtes de quelques cbangemens. Le scrotum se contractc 
et se reduit a un tres-petit volume , la verge ne prend pas 
d’accroissement bien marque'; elle consen^e a peu pres les 
memes dimensions qu’elle avait a I’e'poque de la mutilation. 

Enfin, les effets de la perte des testicules s’e'tendent aussi 
sur le caractere moral des mutile's. Ils sont en ge'ne'ral doue's 
de peu d’intelligence , apatbiques, insensibles , moroses, 
pusillanimes et incapables, a peu d’exceptions pres, de graudes 
actions. 

On peut, a I’e'gard des divers modes on des divers degr^s 
de mutilation , distinguer plusieurs especes de castrats. 

Les anciens appelaient spadones, castrats imparfaits, les 
individus prive's d’un testicule seulement. On ne remarque 
chez eux aucune des alte'rations dont il a e'te' parle'. Aussi le 
droit romain leur permettait-il de contracter manage j il serait 
en effet injuste de le leur interdire, puisqp’ils sont aptes au 
coit et a la fe'condation. 

• Une seconde espece se composait de ceux auxquels on avait 
atrophid les testicules , en les froissant avec les doigts assez 
lon^emps pour en de'truire I’organisation. Ces castrats dont 
parle Paul d’Egine , et qu’on appelait ^KaSsitti ou 
entrent dans I’espece suivante, quant aux effets de la mutilation. 

Celle-ci est formee d’individus dont on a extirpe' lestesti- 
eules par I’instrument trancbant. Ils sont, ainsi que ceux de 
I’espece pre'ce'dente , impropres a fe'conder j mais ils pcuvent 
ne'anmoins exercer un simulacra de coit, et excre'ter avec 
plus ou moins de volupte' une liqueur qui ne vient probable- 
ment que de la prostate. Galien ( De usu partium, liv. xiv, 
c. lo), avait de'ja remarque' cette particiilai-ite dont, aurap- 



port de Juvdnal, les dames romaines savaient faire leur pro¬ 
fit : Sunt quas eunuchi imbelles ac mollia semper oscula 
delectent. ( Sat. vi.) Braiitome n’a pas non plus ignore' ces 
ecarts,et les a signale's. Frank assure que dans une ville, 
qu’il ne nomme pas , quatre castrats peivertirent tellement 
les moeurs du sexe, que la police fut contrainte d’interposer 
son autorite', afin de faire cesser des exces trop scandaleux. 

Une quatrieme espece, eufin , est celle qu’une ope'ration 
cruelle a privde des testicules et du membre viril. On les ap- 
pclle eunuques. Je renvoie a ce mot, qui sera traite' par un 
de mes collaborateurs. 

Pour ce qui est des individus qui, par un accident quelconquc, 
perdent les testicules apres' Page de la puberte', cette perte 
influe sur leur caractere moral j mais aux fonctions scxuelles 
pres, clle ne change en rien lem- habitude virile. Naguere un 
infortune' de cette espece vient de douner lieu en Allemagne 
a une question mddico-le'gale fort de'licate. II s’agissait de de'- 
terminer si un individu pubere pent engendrer quelque temps 
apres avoir perdu les testicules. J’ignore jusqu’a pre'sent les 
details du proces et la ddcision des experts; mais je ne crois 
pas qu’elle ait pu etre positive; car si d’une part le temps 
qu’exige la gue'rison d’uiie blessure aussi grave , semble etre 
plus que suflisant pom-reporter dans le torrent dela circulation 
la liqueur prolifiqne, etqui alorsnepeutplus etrercmplacde; 
bn ignore d’une autre part combien de jours ou de semaines 
cette meme liqueur peut se'journer dans les vdsicules sdmi- 
nales sans perdre sa proprie'te' fdcondaute. Cette question 
reste done un probleme dont on ne peut espe'rer un com¬ 
mencement de solution , qu’a I’aide d’expe'riences compara¬ 
tives faites sur des animaux. 

On peut faire subir une sorte de castration aux femelles de 
divers animaux domestiques, en leur emportant les ovaires. 
Cette operation , si Ton en croit des auteurs dignes de con- 
fiance , s’est pratique'e plusieurs fois sur des femmes, et chea 
lesquelles elle a sembld diminuer plus e'nergiquement I’appe'- 
tence vdne'rienne, queue le fait la castration chez les hommes- 
Quant auxautresre'sultats, ils sontpour la plupart inverses de 
ceux que produit la mutilation des parties sexuelles viriles"; 
car si I’extirpation des testicules efifemine I’liomme , la perte 
ou I’atrophie des ovaires de'termine chez la femme un dtat 
contraire. En effet I’excrdtion menstruelle n’a plus lieu; le 
menton et surtout les levres supe'rieures se couvrent plus ou 
moins de polls , les seins s’affaissent, la voix devient rauque , 
le caractere moral acquiert plus de rudesse , et quclquefois 
meme les gouts de la femme se portent vers des personnes 
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Paul Zacliias (Quees. MSd., leg.^ lib. 2, tom. in, quest, 
cite plusieurs exemples decegenre de mutilation. Boerbaave, 
d’apres Wierus et Graaf, rapporte le fait d’un chatreur de 
pores , qui, irrite' du de'sordre dans lequel vivait sa fille, Ini 
extirpa les ovaires , et dteignit ainsi cbez elle le feu qui la de- 
vorait auparavant. Pott raconte, dans ses Observations de chi- 
rurgie , que les ovaires d’une femme ayant dte' pris pour des 
tumeurs particulieres et retranche'es , il en rdsulta une cessa¬ 
tion des regies avec fle'trissure des seins. Une disposition aussi 
bizarre que cruelle des lois de I’lndostan , condamne les 
femmes adulteres a perdre les ovaires, avant que de subir la 
peine de mo.rt. 

L’article castration completera les considerations qui se 
rattachent au sujet que je viens de traiter. (mam) 

CASTRATION, s. f. castraiio-, operation par laquelle on 
retranche un testicule. 

Le gout de la musique a fait, pendant long-temps, prati- 
quer cette ope'ration chez les Italiens, dans la vue de conser- 
ver la voix dans les enfans qui paraissaient I’avoir flexible et 
e'tendue , et de prdvenir par la les changemens qu’y apporte la 
revolution, de la puberte'; mais graces auxprogres deslumieres 
et de I’humanite , des lois sages ont se'verement de'fendn cette 
mutilation. Cette ope'ration est encore en usage dans I’Orient, 
pour s’assurer de la fiddlitd des esclaves auxquels on confie 
la garde des femmes dans les se'rails. Elle a encore e'te' long- 
temps pratique'e dans toute I’Europe , dans I’intention oe 
gue'rir radicalement les hemies inguinales mais cet usage est 
conside're' maintenant comme une erreur et proscrit par les 
lois. 

Les maladies des organes de la reproduction, capables de 
les rendre inutiles et dangereux, peuvent seules autoriser une 
ope'ration, dont les effets immddiats sont de s’opposer a la 
population des empires. 

Quelque grave que soit une plaie, ou line contusion du 
testicule, on ne doit jamais proce'der immddiatement a I’am- 
putation de I’organe : son enveloppe imme'diate, la tunique 
aibugiue'e , peut avoir dte' ouverte et le tissu propre avoir dtd 
mis a de'couvert et etre intdressd plus oumoinsprofonddment: 
dans ce cas, il est tres-prohable qpie I’inflammation bonrsoufr' 
llera conside'rablement ce tissu vasculaire, et de'truira plus ou 
moins completement sa texture de'licate, ou qu’elle alte'rera 
d’une maniere grave ses proprie'te' vitales, ou bien enfin, sur- 
tout s’il s’agit d’une plaie contuse, comme celles produites 
par les armes a feu , que I’inflammation se terminera par la 
gangrene. Mais on n’a pas la certitude que les forces de la 
jiature, ou les soins de I’art, ne puissent prdvenir ces consd- 



CAS ay I 

fences fActeuses : une plaie qui couperait ie testicule selori 
sa longueur, et dans la plus grande partie de son dpaisseur , 
pourrait bien n’etre pas suivie de la perte de I’organe, pas 
meme de celle de ses proprie'tds, si a la favenr de I’inflam- 
mation qui doit survenir, les parties contractaient des adhd- 
rences assez solides entre elles, pour qu’il n’y eut pas une 
espece de renversement de I’organe divisd: dans ce cas - la 
meme, il serait tres-possible qu’a la suite de la suppuration, 
les parties revenant sur elles-memes , les rapports naturels 
fossent rdtablis , et que les suites d’nne pareille blessure se 
re'duisissent a la perte des fonctions , dans une partie de I’or- 
gane seulement. En supposant meme que la totalite' de I’or- 
gane dut perdre a jamais ses propri^te's } en s’abstenant de 
I’ope'ration, on aurait dpargnd au malade des douleurs, des 
dangers et une difFormite'. Enfin , si la gangrene doit etre la 
suite de la blessure, il sera toujours temps de de'barrasser le 
malade d’un foyer d’infection , quand la mortification et ses 
limites seront bien connues. 

Parmiles tumeurs auxquelles le testicule est exposd, et 
qui peuvent conduire a son amputation, il faut mettre au 
premier rang le sarcocele ou cancer des testicules. ( T^ojez 
SARCOCELE) Nous nous sommcs suffisamment e'tendus ailleurs 
sur cette maladie conside're'e en ge'ndral, pour n’avoir pas 
besoin d’y revenir ici. Nous dirons seulement que le diagnos¬ 
tic me'rite la plus grande attention, a cause du danger de 
confondre avec elle des maladies bien diffdrentes : I’hydro- 
c^e, par exemple , est souvent accompagne'e d’un engorge¬ 
ment considerable des testicules, que I’on est parvenu a dis- 
soudre, a I’aide de I’inflammation que Ton avait excite'e dans 
la vue de gue'rir la premiere maladie. Le testicule , dans ce 
cas, peut etre non-seulement fort volumineux, mais encore dur, 
bosseld et douloureux. Les memes caracteres se rencontrent 
qnelquefois dans la tumeur formde par I’ossification de la 
tunique albuginde des testicules ; maladie qui peut, a la vdrite', 
ndcessiterl’amputation de I’organe, mais qui peut aussi etre to- 
talement indiffe'rente, si elle ue cause pas de la douleur. L’dtat 
variqueux des vaisseaux du cordon spermatique, peut, quand 
il estpousse'aun pointexcessif, donner lieu aun engorgement 
du testicule, qui ne ddpend que de I’cedeme de I’organe, ou du 
de'faut d’absorption. Nousavons vu des affections rhumatiques 
et des ne'vralgies du testicule qui, causant des douleurs vives , 
donnaient lieu aussi a un endurcissement passager , dont il 
serait peut-etre difficile d’assigner la cause , mais qui nous 
paralt remarquable. L’erreur est d’autant plus facile dans ce 
dernier cas, qu’il existe des cancers des testicules, accompa- 
pi(fs d’une. veritable atrophic ; ensorte que I’organe diminae 
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de volume, a mesure qu’il devient dur et douloureux. On 
dirait que tandis qu’ii s’organise un corps cance'reux dans un 
point du testicule, son tissu propre est absorbe'. Dans les cas 
de rhumatisme et de ne'vralcie du testicule, on nous avons vu 
pratiquer la castration , fonde'e sur la Constance des douleurs 
et la durete' de la partie, ce dernier phenomene disparut 
apres I’ope'ration, et I’organe se trouva tres-sain. Enfin, les 
fluxions inflammatoires dont le testicule a e'te' le sie'ge, lais- 
sent un engorgement que rien ne peut de'truire, ime sensibi- 
lite' vicieuse que les vicissitudes de Fatmosphere, les exces , les 
chagrins et Fexercice peuvent augmenter, et ala faveur de 
laquelle les memes causes peuvent produiie une inflammation 
chronique qui peut subsister fort longtemps, qui peut eu impo¬ 
se!' facilementpour un sarcocele , mais qui ne de'gdnere en can¬ 
cer, qu’autant qu’il se trouve des pre'dispositions dans le malade, 
ou plutot, qu’il est de'ja cance'reux. Cette d’erniere espece d’en- 
gorgement inflammatoire chronique est tres-cornmune quandil 
existe en meme temps une complication de siphilisj soit qu’il y 
ait eu d’abord une fluxion aigue et symptomatique de la ble'nor- 
rhagie, soit que la ve'role , caracte'risde prdce'demment par scs 
symptomes propres, soit elle-meme la cause qui a produit et 
qui tbmente Finflammation chronique. Dans tous ces cas, on 
voit disparaitre Fengorgement, et avec lui toutes les appa- 
rences de sarcocele, soit par un traitement mercuriel favorise' 
par le repos et les applications, d’abord dmollieutes et se'da- 
tives, et successivement re'solutives, soit par ces derniers 
mqyens seulement.- 

On sait combien sont pre'caires toutes les opdrations on il 
s’agit d’un cancer j Fespe'rance d’en rencontrer une espke 
qui ne doive point se reproduire, ou un malade assez pen 
impregnd de la cause de cette singuliere affection pour que 
la nature n’ait pas les moyens d’en renouveler les symptomes j 
voila les seuls motifs qui peuvent autoriser I’ope'ration : mais 
que la tumeur soit deja ancienne et avance'e j qu’il y ait des 
douleurs aux reins, a’u ventre, a Fautre testicule, d’autres 
tumeurs suspectes du meme caracterej que la tume'faction 
s’dtende par le cordon jusques pres de Fanneau inguinal, on 
meme au-dela de cette ouverture j que le tissu cellulaire du 
scrotum paraisse le sie'ge d’une tumeur canedreuse avec ou 
sans la participation du testicule lui-meme, ce qui fait ordi- 
nairementdes tximeurs dnormes, voila autant de contre indi¬ 
cations formelles, au-dela desquelles un praticien prudent ne 
doit jamais aller. 

Quant a Fextension dc la maladie le long du cordon sper- 
matique , ou plutot dans le canal de'fdrent, quelques prati- 
ciens, d’aiileurs fort recommandables , ont donne' le conseil, 
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cu d’attirer le cordon en dehors pour faire la ligature et la 
section sur une partie auparavant situe'e plus profonddment ,• 
ou de fendre I’anneau inguinal pour de'passer les limites de la 
maladie. On ne peut attribuer un conseil aussi peu me'dical, 
qu’a I’ignorance absolue dans laquelle on e'tait sur tout ce qui 
concerne le cancer: I’amputation est un moyen trop com¬ 
mode pour se de'barrasser d’une maladie, pour qu’on se donne 
la peine de I’e'tudier avec soin. On ne trouverait plus aujour- 
d’hui un praticien dclaire', qui osat autoriser de son exemple 
une semblable conduite, dans I’ope'ration de la castration. 

On poiurait croire que la disposition de la tumeur , dans 
certains sarcoceles qui consistent dans I’organisation d’une 
masse charnue sur un point de la pdriphdrie du testicule et 
vers la cavite' de la tunique vaginale , serait une centre indi¬ 
cation pour la castration, et qu’il serait possible de ddtruire 
ce corps parasite en se contentant d’ouvrir la tunique vagi¬ 
nale. Celse a de'crit cette espece d’excroissance sous le nom 
de caro adnata; et s’il faut s’en rappoiter a sa description 
trop concise et obscure , I’ope'ration dont il s’agit aurait e'te 
pratique'e , ou du moins conseillde de son temjos) mais ces 
tumeurs sont de vdritables cancers; elles offrent meme un 
exemple des plus propres' a montrer I’organisation des corps 
canc^reux au milieu du tissrt des organes, sans que celui-ci 
soit ddge'ne'rd j mais comme on ne sait point en quoi consists 
I’alt^ration vitale qui prepare cette meme de'gene'ration •, 
comme il parait tres-naturel de la craindre dans les organes 
qui confinent, qui toucbent meme a des corps cance'reux 
organise's dans leur sein , il est fort aisd de sentir que I’ope'- 
ration dont il s’agit serait remplie d’imprudence, et (pi’il est 
indispensable , en pareil cas, de pratiquer la castration , si 
toutefois elle n’est point contre indiqne'e par d’autres motifs. 

L’opdration e'tant de'cidde, la partie sera rase'e, le malade 
sera situd couchd horisontalement sur Ic dos, sur une table 
garnie d’un matelas,' ou sur un lit disposd a cet elfet : des 
aides assuje'tiront ses membres et son corps , et I’ope'rateur, 
situe'a la droite du malade, quelque soit le cote' de la maladie, 
aura en face de lui un aide instruit et intelligeut pour le seconder 
dans I’opdration. On formera un pli des te'gumens du haut du 
scrotum, dont la base de'passe un peu le niveau de I’anneau 
inguinal, et dirigd perpcndiculairernent au grand diamdtre de 
cette meme ouverture : I’ope'ratenr et I’aidc tiendront cliacun 
une extrdmite' de ce pli, qui sera coups' jusqu’a sa base, d’un 
seul coup de bistouri droit. Les te'giunens e'tant abandonne's, 
I’incision que Ton vient de faire doit de'passer un peu en haut 
le niveau de I’anneau inguinal, sans quoi on lui donnerait de 
suite cette e'tcndue ndcessaii-e, en souleyant les deux levres 

4^ x8. 
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de I’incision. En suivant le meme procedd, on ponssera Tin- 
cision infe'rieurement jusqii’a la partie la plus de'clive et meme 
un peu post^rieure de la tumeur. Si la peau ^tait allecte'e, 
adhe'rente a la tumeur, ou meme ulce'rde, au lieu de la diviser 
ainsi sur la partie antdrieure du testicule, et dans toute sa lon¬ 
gueur . on fertiit deux incisions semi-lunaires, re'unies devant 
I’anneau , et derriere la tumeur, et circonscrivant la portion 
malade ou seulement suspecte des te'gumens. On sacrifierait 
de meme une certaine quantite' de peau, si elle.arait subiune 
grande extension par le deVeloppement d’une tumeur tres- 
volumineuse. On disseque ensuite les te'gumens autour de la 
tumeur, en proce'dant de bas en haut, en soutenant soi-meme 
ou faisant soutenir par I’aide , tantot la peau, tantot le testi¬ 
cule : on parvient ainsi jusqu’au cordon des vaisseaux sperma- 
tiques , que I’on isole aussi completement qu’on le pent, jiis- 
qu’attenant I’anneau inguinal. Dans toute cette partie de I’ope'- 
ration, on doit s’arreter pour Her les vaisseaux, chaquefoisqu’il 
y en a eu d’ouverts : on a ordinairement deux ou trois liga¬ 
tures a pratiquer vers le haut de la levre externe de I’incision, 
pour les branches de I’artere cruraJe connues sous le nom d’ar- 
teres hontcuses extemes. Les branches de I’artere de la cloi- 
son du scrotum , sont aussi inte'resse'es assez commune'ment, 
et doivent aussi etre lides.La laxite' du tissu cellulaire du scro¬ 
tum rend encore plus inlidele dans ce lieu que dans tout autre, 
le proce'dd qui consiste a faire mettre le doigt d’un aide sur 
chaque vaisseau ouvert dans le cours de I’ope'ration, pour les 
Her ensuite : ils ne manquent pas de se retracter assez profon- 
ddment pour ne pouvoir etre apercus , et de donner du sang 
ensuite, meme en grande quantity, malgre' leur petit dia- 
metre. 

Pour faire la section du cordon spenriatique, de maniere i 
n’etre pas embarrassd ensuite du soin de le contenir, de 
I’empecher de se rdtracter et de disparaitre en se retirant vers 
le ventre, et a pouvoir faire sans difSculte' la ligature de 
tons les vaisseaux qu’il contifent , il faut avoir grand soin de 
ne pas I’attirer a I’extdrieur, ce qui suppose qu’il est sain dans 
une assez grande dtendue : pour cela on fait soutenir avec 
precaution, par la main d’un aide, le testicule de'pouille'; 
de I’autre main, I’aide saisit le cordon entre I’index et le 
pouce, tout' pres du testicule j et I’opdrateur saisissant de 
meme le cordon tout pres de I’anneau inguinal, sans le ti- 
railler, coupe dans rintervallej quittant alors le bistouri, il 
saisit de la meme main une pince a dissdquer, avec laqnelle 
il attire et fait Her, I’un apres I’autre, tous les vaisseaux du cor¬ 
don qu’il ne cesse de soutenir. En outre des arteres sperma- 
ti(jues, on ne doit point ne'gliger de chercher et de Her ime 
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arteriole qu! accompagne le canal deferent, et qni lui est uni 
tres-intimerhent. Ce proce'de' est bien pre'fe'rable pour pre'- 
venir toute he'morragie a la ligature en masse du cordon, a 
laquelle on a era reconnaitre de grands inconve'riiens j a la 
contusion de ce meme cordon , qui pent manquer son 
effet et qui peut avoir des conse'quences facheuses, et a la 
compression exerce'e sur I’os pubis, qui peut n’etre pas pra- 
ticable. 

Malgrd la grande facilite' qu’il ,y aurait de rapproeber im- 
ine'diatement les levres de la plaie, I’incertitude d’aVoir lid 
tous les vaisseaux ouverts , malgrd le soin qu’on y a mis, rend 
ne'cessaire l’interposition de la charpie : on doit cependant 
garair le contour du scrotum avec des gateaux ou masses 
de charpie, afin de rapproeber les levres de la plaie, etpour 
servir de point d’appui a la Idgere compression que doit 
exercer celle que Ton vient de placer dans la plaie. Quelques 
’compresses longuettes et un bandage rould, qui prendra son 
point fixe autour du bassin , et dont plusieurs jets doivent 
passer sur la plaie, termineront I’application de Tappareil. 

Apres que la- suppuration a de'gorgd les levres de la plaie , 
on peut les rapproeber peu a peu, soit par des masses de 
charpie, soit par des bandelettes emplastiques; mais il ne faut 
jamais ne'gliger de souteriir le scrotum par I’usage de la com- 
presse longuette appele'e trousse-bourses, avant d’appliquer 
ic bandage triangulaire de Paine, qui doit servir aux panse¬ 
mens subse'quens. 

On a vu , quoique rarement, la pdritonite survenir a la 
Suite de cette opdration : on parle aussi du te'tanos, comme 
d’un effet tres-commun de la ligature du cordon spermatique j 
mais il ne parait pas bien ddmontre' que cet accident n’ait pas 
ehune cause e'trangereal’ope'ration. (delpech) . 

jini extitpalione. m-4°. lence, i; 
d’un Rapport demande par ie got 

ration pratiquee pour obtenir la cu 
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CASTRATION {coitside’re'e sous le rapport de la me'decitie 
Idgale et de I’hygiene publique). 

L’homme qn’uii accident quelconque a prive' des attribute 
les plus essentiels de la virilite', est non-seulement incapable 
d’engendrer, mais sa constitution ph^rsique et son moral su- 
Lissent des changemens qui le rendent incapable de rempUr 
ia plupart des fonctions sociales de'volues an sexe male. 

Ainsi la castration exclut principalement I’^titude au ma¬ 
nage, au service militaire et au sacerdoce. C’est done sous 
ces divers rapports qu’elle peut devenir uu sujet d’expertise 
me’dicorle'gale. 

Je n’ai presque rien a dire des nioyens de reconnaitre ses 
effets, lesquels consistent, en premier lieu, dans I’absence 
des testicules: cette absence, toutefois , n’dtablit pas elle seule 
une preuve constante du manque absolu de ces organes, qui, 
Chez quelques individus , ne de'passent jamais I’anneau abdo¬ 
minal , et restent renfermds dans le bas-ventre. Mais dans ce 
cas meme , il est impossible de se tromper, puisqu’on ne 
remarque aucun des caracteres exte'rleurs qui distinguent 
rhomme fldtri de celui qyd jouit de la ple'nitude de son in- 
te'gritd virile, p Kpyez castrat. ) Ce principe souffrirait 
ndanmoins une exception, si la perte des testicules avait eu 
lieu apres I’^e de la puberte', parce qu’elle n’aurait pu exer- 
cer aucune influence bien sensible sur Fhabitude extdrieure. 
Les circonStances. comme'moratives, ou des traces extemes 
de la mutilation, par exemplc, les cicatrices du scrotum se- 
raient alors les moyens diagnostics auxquels il faudrait 
avoir recours; car, quoique la faculte' d’excre'ter la liqueur 
spermatique constitue I’ii^ice le plus certain de I’inte'grite' des 
testicules, on concoit qu’on ne peut solliciter ce genre de 
preuve , sans blesser a la fois les lois de la de'cence et de la 
morale. Vojez impuissance. 

Divers motifs ont porte' les hommes a faire subir, on a 
subir volontairement la mutilation qui fait le sujet de cet 
article. Le seul but qud les lois tolerent, est la ndpessite'de 
s’opposer,parVablation des testicules,a une morl inevitable. 
Ce sujet est essentiellement chirurgical, et vient d’etre traitd 
par un de mes collaborateurs. Iln’en est pas ainsi des autres 
motifc que je vais tacher d’exposer. 

La Vengeance et la jalousie. Qui ne connait le sort afireux 
de I’infortund Abelard, victime du ressentiment de Fulbert; 
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^ ne connalt ces exemples plus nombreux qu’on ne le pcnse, 
oil la reunion des deux passions que je viens^e signaler , a 
|)orte' des femmes outrage'es par I’inconstance de leurs amans, 
a les frustrer des principaux attributs de la virility. Personne 
n’ignore I’usage atroce qui regne dans les pays orientaux, 
oil la chastet^ des femmes est confie'e a la surveillance de 
mutile's. Ce n’est sans doute qu’a 1’extreme jalousie des poly¬ 
games qu’il faut attribuer ce raffinement de pre'caution, et 
qui s’explique par le caractere sombre, farouche et insensible 
de ces &es qui, n’ayant jamais aime', ne veulent pas que 
d’autres aiment, et dont le genre de mutilation inspire le 
me'pris, le de'gout et meme la haine aux infortune'es soumises 
a leur garde. Vojez exjnuque. 

Le Fanatisme. La castration a joue' un grand role "dans le 
nombre des maux que ce monstre a verse's sur le genre hu- 
main. Les empereurs Constantin et Justinien furent contraints- 
d’opposer tout leur pouvoir au de'lire religieux des pretres de 
Cybele, et de les empecher de se mutiler, en assimilant ce 
de'lit a I’homicide. Les Vale'riens, sorte dTie're'tiques dgare's 
parl’exemple d’Origene , non-seulement faisaient un acte de 
religion de se mutiler eux-memes; mais ils croyaient encore 
devoir traiter ainsi, de gre' ou de force, tons ceux qu’ils ren- 
coiitraient. 

La repression de certains ddlits. La castration, et meme 
I’aimutation du membre viril dtaient, au rapport de Diodore 
de Sicile, inflige'es en Egypte a ceux qui se rendaient cou- 
pables de viol et autres crimes semblables. Pietro della Valle 
assure que le meme usage existe en Perse. 

La cupidite. Cette source de tant d’actions basses et rdvol- 
tantes a e'te' pendant longtemps le motif qui portait des 
parens de’nature's a sacrifier la virilite' de leurs enfans. L’au- 
teur de Faustin, ou le Siecle philosophique, avance qu’anne'e 
commune, plus de quatre mille individus subissaient la cas¬ 
tration en Italie , et surtout dans les e'tats eccle'siastiques. 
Un pape vertueux, Cldment XIV, proscrivit enfin cet abu* 
detestable; cependant, malgrd les de'fenses de I’Eglise, les 
villes d’ltalie contentdent un grand nombre de ces victimes , 
parce que la castration y resiait impunie au point que, dans 
certains endroits, des afScbes indiquaient la demeure des 
ope'rateurs qui se livraient a cet infame metier; c’est du moins 
ce que m’a assure' un homme digne de foi, et qui a habitd 
pendant quelque temps ce pays. Nos lois actuelles auront 
sans doute mis un terme a ces horreurs, par la crainte salu- 
taire que doit inspirer la se've'ritd de Particle 3i6 du code 
penal. Mais un moyen non moins utile ne serait-il pas d’iex- 
clure de nos temples et de nos eoneerts 'ees vok artifictelle^ 
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qui n’excitent que la compassion et le degout de ITiomm# 
sensible et pe'ndtre' de sa dignite'. 

Zi’i^oranee. Cette cause de la castration me'rite une atten¬ 
tion toute particuliere. La fre'quence des hemies a de'termind 
une certaine classe d’hommes a s’occuper exclusivement de 
leur cure: il en est r^sulte' ce qui r^sultera toujours de cegenre 
d’isolement des diverses branches de la m^decine et de la chi- 
rurgie pratiques. Des ignorans audacieux, en se faisant passer 
pour chirurgiens heraiaires, ont abuse' de la cre'dulitd pu- 
plique en exercant de nombreuses mutilations, non-seulement 
sur les malheureux alFecte's de hernies , mais encore sur ceux 
qui de'siraient s’en pre'server. Munis d’un rasoir et de mains 
lourdes a ongles crochus, ces prdtendus chirurgiens de'trui- 
sent la fe'condite' virile, en retranchant les organes qui en 
renferment les sources, quoique I’art prescrive de les conser- 
ver dans le plus grand nombre des cas. Et qu’on nc s’imagine 
pas (jue de semblables de'sastres soient assez rares pour ne 
pas influer d’une maniere sensible sur la population : un seul 
de ces charlatans avait mutile' plus de deux cents individus 
dans la ville de Breslau! Haller assure que, dans les cantons 
suisses, il existe une quantite' d’hommes privds d’un testicule 
par la meme cause, et qm , en 1776, occupa spe'cialeraent la 
Sbcie'te' royale de Me'decine de Paris. Ce corps savant chargea 
en effet MM. Poulletier de la Salle , Andiy et Vicq-d’Agrr de 
lui faire un rapport sur ce genre d’abus , et sur les moyens d’y 
reme'dier. Les plaintes porte'es au ministere par les intendans. 
de Paris et de Languedoc, au sujet de la quantite' de jeunes 
gens que cette mutilation exemptait du service militaire,. 
avaient provoque' ce travail, dont on ne lira pas sans intdret 
le passage suivant: 

a .... Messieurs les dveques de Montauban et de Saint- 
Papoul ne doivent point etre oublie's. Ayant appris que plu- 
sieurs charlatans s’e'taientannonce's a son de trompe dans leurs 
dioceses, comme posse'dant un moyen pre'servatif assurd 
contre les hernies, lequel n’e'tait autre chose que la castra¬ 
tion j ils se sont empressds de I’apprendre a M. I’intendant. 
La somme exigde pour ces operations, par chaque homme, 
est de trente-cinq livres. M. I’e'veque de Saint-Papoul nous 
apprend, d’apres un examen fait par ses ordres, qu’il y a 
plus de cinq cents enfans d’ope're's dans son diocese. Ce prdlat 
avaitfaitdistribuer dans les campagnes des bandages dlastiques 
que les opdrateurs , dont il est question , ont eu I’audace 
d’enlever et d’emporter avec eux... Il est inutile d’insister sur 
I’aitteinte que de semblables proce'dds portent a la population. 
Inddpendamment des dangers qui naissent de I’opdration, les 
jujeta memes qui sont les mieux traite's, et auxqucls il resle 
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encore un testicule, ont au moins perdu la moitie' de leur 
force et de leur virilitdj ils courent alors les plus grands 
risques de devenir tout-a-fait impuissans, s’ils sent expose's 
a subir certaines ope'rations, et dans plusieurs autres circons- 
tances ou le testicule et ses annexes peuvent etre blesse's.» 

Les rapporteurs, apres avoir signale' les noms de plusieurs de 
ces vils charlatans, concluent a ce qu’on remette en vigueur 
I’e'ditdumoisde novembre i654, par lequel Louis XIII de'fend 
a toutes personnes, si elles ne sont pas recues en la maniere 
ordinaire des chirurgiens , de faire I’ope'ration des descentes, 
et qu’on maintienne I’article 104 des statuts de 1699, ou il 
est interdit aux chirurgiens recus en qualitd deherniaures , de 
ne faire aucune ope'ration ni incision, sous quelque pre'texte 
qne ce soit, a moins d’appeler avec eux nn des maitres de la 
communaute' des chirurgiens. Ils veulent en outre qu’on de'- 
fende spe'cialement la me'thode d’op.e'rer les hernies par la 
castration , et que, dans aucun cas, on ne la pratique sans en 
faire une de'claration a.l’intendant de la province. 

Ces mesures conyiennent e'galcment aux terns actuels 5 mais 
je voudrais que , si en ge'ndral on de'cemait des peines contre 
les chinugiens ambulans et non autorise's par la loi, elles 
s’^tendissent aussi sur les personnes qui aur&ent contribue' a 
leur foumir des victimes; je voudrais enfin que les ministres 
des autels et les maires des communes fiissent invite's a ins- 
truire le peuple des dangers qu’il court en se livrant a des 
mains inhabiles. (hakc) 

MiijfE* (c. 6.) An vir qui testes perdidit, Jascundus et testabilis esse 
possit. in-4°. lence, i8ea. 

CATACHASMOS , scarificatio, scarification. Petite ope'¬ 
ration dans laquelle la peau, ou tout autre organe, sont di¬ 
vise's par un plus ou moins grand nombre d’iucisions super- 
ficielles et de peu d’e'tendue, rassemble'es dans un espacc 
limite' et ordinairement e'troit. Vojez scarification. 

(delpech) 

CATACLASE, s. f., , d^rivd de K<trAKa.%Ka.a , 
je tors ou je romps. Ce mot ddsigne en ge'n^ral la distorsion 
d’une partie quelconque •, mais on I’a plus particuherement 
applique' a une affection spasmodique des yeux et des pau- 
pi«-es. Vogel I’a employd dans ce sens. (l. b.) 

CATACLYSME, s. m., cataclysmus, de'rivd de xacTi*, 
du haut en bas, et de xAwa, je lave. Bain de douche qui 
tombe sur toutes les parties du corps. Quelques auteurs de'si- 
gnentaussi sous ce nom les lavemens. Vojez bain, douche, 
et CLYSTERE. (l,. B.) 
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CATAGMATIQUE, adj., catagmadcus, derive de zi- 
'TetyiJLa,, fracture •, qui est propre a favoriser la formation du 
cal. On ne connait point ^autres catagmatiques qu’une pp- 
sition convenable, et nn appareil propre a maintenir la partie 
fracturee en contact. Vojez cal. (l. b.) 

CATAIRE , s. f. Nepeta cataria, plante ofiicinale, de lafa- 
millenaturelle des labie'es, J. et de la didynam. gimnosperm. L. 
Eile crcit dans les lieux arides et rocailleux; ses feuilles pe'tio- 
le'es, cordiformes re'pandent une odeur qui se rapproche de 
celle de la menthej leur saveur estamere et aromatique. La ca- 
taire, quenous connaissons en France sousle nom d’herbe aux 
cbats, est presque abandonne'e. On I’emploie ne'anmoins en¬ 
core en Suede, au report de Murray, comme emme'nagogue, 
dans la cHorose. On I’administre sous la forme d’iufusion 
aquense ou vineuse. (biett) 

CATALEPSIE, s. f. catalepsis, du mot grec icaf}a.Mp- 
Cttva , i’arrete , je retiens ; de'signe'e par- quelques auteurs 
sous le noin de catochus, catoclie , congelado, contem- 
platio, deprehensio; quelques-uns I’ont confbndue avec 
I’extase, le tdtanos, Thystdrie et autres affections convulsives, 
ce qui a rendu I’bistoire de cette maladie tres-obscnre. 

Sauvages la rapporte aux deTjilite's comateuses; Cullen n’en 
fait qu’une sorte d’apoplexie j Frank la regarde comme une 
convulsion j le professeur Pinel la place dans les ne'vroses. 

Cette maladie est fort rare; elle se rencontre le plus sou- 
vent chez les femmes, les tempe'ramens nerveux tres-mo- 
biles , les atrabilaires ) elle est ordinairement cause'e par des 
affections morales vives, telles que de violens chagrins, une 
forte terrpur, une profonde mdditation, la contemplation 
extatique, un amour extreme ou malheureux. L’ivresse, la 
vue d’objets.qui inspirent I’horreurj d’autres fois , les vers 
intestinaux, I’embarras gastrique , comme Fa observe' Bal- 
dinger •, la suppression de quelques flux , tels que I’hdmor- 
roidal, celui des menstrues , en sent les causes. Caelius Au- 
relianus pensait qu’elle avait les plus grands rapports avec 
les fievres intermittentes malignes. L’opinion d’Hofmann, sur 
cette maladie , ne manquera pas de paraitre singuUere; il 
croyait trouver la cause de sa plus grande fre'quence en hiver, 
dans une sorte de conge'lation de fliude nerveux , qu’il sup- 
posait avoir lieu. 

Souvent Faeces de catalepsie est pre'ce’de' de ce'phalalgie, 
de roideur dans les muscles du cou, de stupeur ge'ne'i^e j 
quand elle est produite par Fexaltation de Fimagination, 
eile peut etre pre'ce'dde de toutes les sensations agrdables 
qui naissent d’une application favorite. Son invasion est quel- 
quefois si prompte , qu’elle surprend le malade au milieu 
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dc ses occupations ; dans tous les cas, Faction des sens se 
suspend , les yeux, s’il sont ouverts , restent insensibles a 
la lumiere, I’ouie est dans le meme e'tat d’abolition , le gout 
et I’odorat semblent conserver une plus grande facilite' a 
s’e'mbuvoir par Faction de certaines substances dont la saveur 
est d^sagre'able, ou I’odeur fe'tide; ceci se rem'arque surtout 
dans la catalepsie hystdrique. 

Les muscles sont dans une contraction perraanente, elle 
est ge'ne'rale ou partielle j par fois , les parties qui en sont 
aflfecte'es gardent la position qu’elles avaient ayant Faeces , 
ou celle qu’on leur donne. La respiration et la circulation 
conservent leurs mouvemens naturels qui, quelquefois , de- 
viennent plus lents et plus faibles j la coloration de la face 
est ordinairement plus animde j les faculte's intellectuelles 
sont nulles. Au rapport de Forestus , d’Hofmann, quel- 
ques cataleptiques Mrlent, peuvent boire et manger; mais 
ces malades n’e'ta^fe-ils pas plus somnambules que cata- 
leptiques ? 

La catalepsie est sujette a des retours assez irre'guliers. La 
dure'e des acces varie de quelques minutes a quelques heures , 
leur nombre est plus ou moins rapproche'; mais il peut le 
devenir davantage, lorsqu’une des causes dont nous avons 
parle' se reproduit. Le maladene conserve pas le souvenir de 
cequilui estarrivd; il oublie quelquefois ce qui a pre'ce'de 
Fattaque. 

Boerhaave portait sur cette maladie un jugement trop se¬ 
vere, en la regardant comme mortelle: toujours est-il vrai 
qu’elle peut etre suivie d’affections graves, telles que la ma¬ 
nic , les convulsions , la fievre lente, etc. 

Le traitement de la catalepsie consiste principalement a 
dloigner la cause dans Fintervalle des attaques; pendant Fae¬ 
ces , on ne peut se permettre que Fessai de quelques stimu- 
lans; ils sont souvent impuissans, surtout quand la catalepsie 
est complete; cependant on a pre'eonise' les avantages de 
i’e'lectricite'. (Rapport de M. Cosnier, etc., sur les avan-^ 
tages de I’e'lectn'cite'dans la catalepsie, Paris, lyyS). Ne 
serait-il pas possible aussi de rompre la marche de Faeces en 
rdveillant la sensibilite' de quelqu’organe: Fexemple consign e 
dans les Ephdmdrides des curieiix de la nature (Dec. ii , 
anil. II, obs. Igi), d’une gue'rison obtenue par le co'it, en 
est une preuve. 

J’ai vu , dans un cas de catalepsie hyste'rique , la musique 
produire un effet marque'; un air chdri de la malade faisait 
cesser la contraction musculairc , rendait la respiration plus' 
grande et plus vite , e'levait le pouls > et diminuait la longucnf 
de Faseb. 
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M. Petetin, de Lyon, publia, il y a quelques annees, nno 
observation de catalepsie hyste'rique tres-remarquable par la 
nature des phe'nomenes qu’il dit avoir observe's. Voici la 
de'finition qu’il donne de ce genre d’affection, qu’il distingue 
de la catalepsie essentielle. « Abolition re'elle des sens et 
appareiite de la connaissance et du mouvernent, avec trans¬ 
port des premiers , ou de quelques-uns d’entre eux dans 1’^- 
pigastre, a I’extre'mite' des doigts et des orteils, et pour I’or- 
dinaire, disposition de la part des membres a recevoir et a 
conserver les attitudes qu’on leur donne. » 

Ce que pre'sente de plus curieux cette observation singu- 
lie're , c’est que, pendant I’acces, la malade percevait toutes 
ses sensations au creux de I’estomac j elle transportait la les 
sens de la vue, du gout, de I’odorat, du toucher, ils y 
jouissaient d’une de'licatesse extreme, rien n’dchappait a leur 
recbercbe. Son intelligence, loin des’ane'antir, semblaittout 
embrasser: suivant le rapport de M. Pg^in , elle voyait ses 
organes inte'rieurs , de'terminait avec ^e'cision leur forme, 
leurs mouvemensj annoncait le retour de ses acces, leurdu- 
re'e , et toutes les particularite's qui devaient les accompagner. 
Ce qu’il y a de plus extraordinaire encore , c’est qu’apres 
s’etre mis en rapport de contact avec elle, en applijjuant un 
doigt sur le creux de I’estomac ou sur le gros orteil, il siif- 
fisait de faire une question a voix basse, et meme une, ques¬ 
tion mentale pour obtenir une re'ponse. 

Quoique les objets des sensations qu’on voulait f^ire eprou- 
ver a la malade fussent appliquds sur I’^pigastre , a I’extr^- 
mitd des doigts ou des orteils, elle en rapportait constamment 
la perception au sidge.ordinaire de chaque sens , elle tdmoi- 
gnait meme le plaisir ou la peine que leiu- impression y cau- 
sait en simulant; par exemple , la mastication , lorsqpi’on 
placait quelques substances d’une saveur agrdable sur le creux 
de I’estomac. 

M. Petetin pense que le fluide e'lectrique est le principe 
mate'riel des phe'nomenes physiques et moraux qu’on re- 
marque dans la catalepsie j il suppose que si, dans ses acces, 
les nerfs propres aux organes des sens, ne sont pas affecte's 
par ce fluide , c’est qu’en eux, il ne se meut pas comme dans 
ses conducteurs; qu’il existe dans les nerfs une disposition 
particuliere qui modifie ce fluide , contrebalance sa force 
expansive et se fixe en quelque maniere dans leur tissu , qui 
modere son excessive mobilitd. Cependant, c’est par lui que 
les cataleptiques se mettent en rapport avec ce qui les en- 
toure, et recoivent les impressions qui leur viennent du de¬ 
hors ; il suppose un sens interne , qui est le re'sultat de I’im- 
pression que toutes les parties de la vie organique font sur 
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le, sensorium. Selon lui, cette impression est transmise par 
les nerfs de la sixieme et de la huitieme paire. 

M. Petetin attribue la cause de la suspension des.sens dans 
la catalepsie hyste'rique, a la compression des nerfs qui se 
rendent dans leurs or^anes, et qui peut etre exerce'e par les 
vaisseaux sanguins qui les enveloppent a la base du crane r 
cette cause, dit-il, retient dans le cerveau une plus grande: 
quantite' de fluide dlectrique, en augmente la vitalite, la, 
sensibilite' j et ce Iluide, transmis avec exces aux nerfs libres: 
de toute compression, les organes dans lesquels ils se perdcnt 
cn deviennent plus sensibles et plus irritables. La sensibilitd, 
dit Cabanis, se comporte a la maniere d’un fluide dont la 
quantite' totale est de'termine'e, et qui, toutes les fois qu’il 
se jette en plus grande abondance dans un de ses canaux , 
diminuent proportionnellement dans les autres. Cela devient 
tTM-sensible dans les affections violentesj mais surtout dans 
les extases ou le cerveau et quelques autres organes sympa- 
thiques jouissent du dernier degre' d’e'nergie et d’action,, tan- 
dis que la faculte' de sentir et de se mduvoir, tandis que 
la vie, en un mot, semble avoir entierement abandonne 
le reste. 

Je prdvois d’avance tous les doutes qu’une observation aussi 
extraordinaire va faire naltre dans I’esprit des lecteurs; le 
nombre infini de re'flexions que les me'decins et les physio- 
logistes pourront opposer aux faits singuliers qu’elle renfeme •, 
et quoique j’aie vu la malade qui a fourni le plus grand 
nombre d’entre eux aux recherches du docteur Petetin , j’ai 
cm ne devoir qu’emprunter une partie de ces faits consigne's 
dans son mdmoire. Dans I’avertissement qui le pre'cede , 
il s’explique de la maniere suivante : « On ne cesse de me 
r^pdter que des faits aussi extraordinaires demanderaient, 
pour inspirer de la confiance , une attestation en forme d’une 
grande partie de mes confreres connus j mais puis-je dis¬ 
poser de mes malades, et vaincre des prdjuge's enracine's 
depuis tant de siecles , par les exorcismes et les arrets des: 
parlemens qui ont brule', comme sorcieres, .tant de malheu- 
reuses cataleptiques. » 

On trouve , dans la Nosologie de Sauvages , ( ord. de'mo- 
nomanie), deux observations , dont une lui est propre, qui 
ont la plus grande analogie avec celle que je viens de rap- 
porter. L’bistoire des religieuses de Loudun , consigne'e dans 
levingtieme volume duMercurede France, n’ofire-t-ellepasun 
autre exemple de ce genre de catalepsie j pendant leur ac¬ 
res, elles eurent des visions dans lesquelles un pretre ( TJrbain 
Grandier) se pre'sentait a elles sous des figures horribles- 
Ce malhcureux fut accusd de maldfice, et d’etre Tauleur d’un 
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libelle intitule la Cordonniere de Loudim : bientot deVou<5 
a assouvir la vengeance du cardinal Richelieu, son proces 
fut instruit par une reunion de fanatiques. Le i8 aout i634, 
sur la de'position ridicule des esprits infernaux (d’Astaroth, 
d’Asmode'e , etc. ) , Urbain Grandier fut condamnd , apres 
avoir subi une question si cruelle, qu’on lui brisa les os des 
Jambes , a etre brfile vif, pour cause de magie et de ma- 
le'fice. Combien d’autres victimes, dans ces temps de bar- 
barie et de superstition, ont e'prouve' le meme sort! ce 
qui a fait dire a Sauvages (Nosog. metho., lib. iv^ p. Sgy): 
Ridemus itaque credulitatem bodini et solemus sortem tot 
milium 'tiesanorum qiios, seculis elapsis , senatus burdiga- 
lensis , rothomagensis, tolosanus JLammis addixit, qui in 
morotropTiio tantum erant custodiendi. (petro^ 
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CATALEPTIQTJE, adj. catalepticus. Se ditdes individas 
atteints de la catalepsie. 

CATAPASME , s. m., de ko/to., dessus , et de ’yrttiis, je 
re'pands. Sorte de me'dicament pulve'rise', dont on saupoudre 
quelque partie du corps. 

II parait, d’apres ce qu’on lit dans les e'erits de Paul d’Egine 
et d’Oribase , que ce genre de reroede e'tait fort cn usage dans 
Tantiquite ) mais il ne faut point le confondre avee ceux qu’ils 
connaissaient sous le nom de diapasmes, dont 
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Pline fait une mention spe'ciale, on ceux qu’ils nommaient 
€mpasmas, ip.ira.tiM/Ta., avec les catapasmes proprement dits. 
II est probable que ces demiers ^taient employe's particulie- 
rement pour les plaies , tandis qu’on appliquait les autres sur 
toute la surface du corps •, on donnait a ces poudres diverses 
qualite's : les niies, destine'es a r^pi-imer les chairs , a arreter 
les h^morragies, ^taieht compos^es de substances astringentes ; 
les autres avaient pom- but la re'g^n^ration des chairs. On 
faisait entrer dans quelques catapasmes des matieres acres et 
corrosives, dans les cas ou I’pn voulait les faire agir a la ma- 
niere des caustiques. La the'rapeutique chirurgicale de nos 
jours a rarement recours a ces moyens. (i. b.) 

CATAPHORA, s. m. en grec xctTsKfopa., de xsiTet, enbas, 
etde i/epeiv, porterj parce que, dans cette affection, qui est 
une espece d’assoupissement, le corps et les membres sont 
abandonne's a leur propre poids. Les auteurs ne sont pas 
d’accord sur la signification du mot cataphora : les uns le 
font synonyme de coma ; les autres pre'tendent qu’il en dif- 
fere en ce qu’il n’est pas accompagne' de fievre , et, pour 
cette raison , le rapprochent du cams, qui n’est, suivant 
cux, que la meme affection, porte'e a un plus haut degr^. 
Nous adoptons ce dernier sentiment, sans croire pourtant 
que la presence ou I’absence de la fievre doive servir a ca- 
racte'riser I’e'tat dontil est question, jssoupissement. 

CATAPHRACTA, s. m. cataphracta, mot latin conservd 
en francais, et qui veut dire une cuirasse. On appelle ainsi 
un bandage qui sert dans les fractures etles luxations des cotes 
du sternum, des vertebres et des clavicules. II recouvre le 
corps a peu pres comme le faisait la cuirasse usite'e chez les 
anciens, et porte gdndralement aujourd’hui le nom de qua¬ 
driga. Galien nous en a donne' la description dans son Traitd 
des bandes, et Scultet I’a figurd dans son Armament, chirurg. 
Part. I. , tab. xxxvi. fig. 7. Vojez quadriga, (jouedah) 

CATAPLASME, s. m. Le cataplasme, cataplasma, de 
vnairKatsa , j’enduis , j’applique dessus, est un me'dicament 
d’une consistance molle , pulpeuse, que Ton applique a 
I’extdrieur du corps. On lui a donnd aussi le nom &dpi~ 
theme mou. ^ 

Les cataplasmes semblent surtout appartenir a la thdra- 
peutique chirurgicale : ce sont des moyens aujourd’hui ne'- 
gligds dans la mddecine interne. Imbu de la lecture des dcrits 
de i’antiquite', Barthez se plaint vivement de ce que I’on se 
sert tropAarement de topiques dans la cure des affections des 
parties inte'rieures. C’est ainsi, dit-il, qu’uiie inertie presques 
jdndrale tend continuellement a retrdcirle cercle des remede? 
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efficaces. Nous parfageons I’opinion de cet homme ce'leBre , 
et nous accorderons a cet article plus d’importance que Ton 
n’a coutume de le faire. 

Le plus souvent on compose les cataplasmes avec des ma- 
tieres mucilagineuses, farineuses , huileuses, etc. j mais ces 
cataplasmes, que Ton appelle simples, deviennent aussi des 
especes d’excipiens pour des substances mddicinales plus ac¬ 
tives , comme les gommes rdsines, les re'sines, les builes 
Volatiles , les teintures alcooliques, les alcools distille's, etc. ; 
alors ces cataplasmes montrent ime grande activite' j ils pos- 
sedent des vertus qu’il est important de bien de'terminer. 

En s’attachant a la constitution chimique des cataplasmes 
et au caractere de la force active qu’Qs recelent, ou autre- 
ment aux effets imme'diats que de'termine leur application, 
on pent les rapporter a quelqiies titres geni^raux. Le prati- 
cien qui conseille de mettre un cataplasme sur une partie du 
corps, veut susciter un cbangement organique quelconque : 
or , c’est sur ce cbangement que nous devons porter notre 
attention. 

Comrne les cataplasmes agissent toujours sur la surface cu- 
tane'e , il est ne'cessaire de se rappeler ici les innombrables 
ramifications des vaisseaux capillaires qui pe'netrent I’appareil 
dernioide , les sucoirs absorbans qui j sont repandus en si 
grand nombre, les extremitds nerveuses qui viennent s’y 
c'panouir : voila des circonstances phjsiologiques qui aug- 
mentent Timportahce des applications nie'dicamenteuses ext^- 
rieures. 

Dirons-nous que Ton donne ordinairement aux cataplasmes 
une tempe'rature tiede, et que, quand on les applique chauds 
ou froids , on obtient des effets organiques inde'pendans de 
la nature meme et des proprie'tds de ces topiques? dirons- 
nous que I’on dtend sur du linge la matiere du cataplasme 
et qu’on Pappose a nu ou bien sur une toile fine ^ qu’on 
renouvelle ces' topiques plus oil mbins fre'quemment, scion 
leur nature et les effets que Ton veut produire, etc. ? Ce sont 
autant de petits details qui ne doivent point etre ne'glig^s, 
mais qui ne peuvent etre re'glds qiPen conside'rant a la fois 
et les proprie'tds du cataplasme, etla maladie centre laquelle 
on I’emploie. * 
, Cataplasmes emolUens. Ces cataplasmes se composent de 
matieresmucilagineuses, farineuses,huileuses etge'latineuses. 
On les fait avec la mie de pain, la farine de graine de lin, 
la poudre de feuilles de guimauve , de mauve, de bouillon 
blanc, de violette, etc.j la farine de seigle , d’orge, de ris, 
etc. : pour donner a ces diverses substances la consistance 
convenable , on emploie le lait, le bouillon de veau, un* 
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decoction emolliente, etc. On ajoute quelquefois a ccs cata- 
plastnes des jaune's d’osufs, des racines de guimauve, des 
bulLes de lis, etc., que I’oh a fait cuire et que Ton a re'duites 
■en pulpe. 

Les effets que produisent ces cataplasmes sent assez remar- 
quables : mis en contact imme'diat avec une partie vivante , 
ils tendent a reMcher son tissu, a afifaiblir sa tonicite' et sa 
contractilite', a diminuer sa sensibility^ si I’on continue long- 
temps I’application de ces memes topiques, le cours du sang 
se ralentit dans les vaisseaux capillaires , les sues Ijmphati- 
<pes s’accumulent dans le tissu cellulaire j il se forme en 
im mot sous le cataplasme une sorte de gonfiement atonique.. 

On concoit qu’applique' sur un phlegmon, sur toute tumeur 
inflammatoire, un cataplasme dmollient mode'rera I’exalta- 
tion des prrarie'te's vitales ) il ralentirale mouvement et I’ac- 
tivite', il affaiblira la tension , la chaleur, la douleur : ces 
changemens organiques tendent directement k re'tablir dans 
la partie malade le mode de vitalite' qui lui est naturel. 

Lorsque, sous I’influence me'dicinale d’un cataplasme e'mol- 
lient, une tumeur se dissipe d’une maniere insensible, on dit 
que ce cataplasme est re'solutif; mais' si son action modere 
senlement le travail inflammatoire sans I’yteindre, alors le 
topique ymollient semble fevoriser la formation de cette ma- 
ti«e blanchitre, e'paisse, que Ton nomme pus ; il est sup- 
puratif; car la rysolution et la suppuration sont deux rdsul- 
tats que I’on obtient avec les memes moyens , mais sans que 
I’on puisse a volonty de'terminer I’un on I’autre : tons les 
jours, quand on attend une suppuration,la rysolution s’opere, 
et une suppuration s’ytabbt quand on se croyait fondd a 
compter sur une rdsolution. ' . 

Les cataplasmes ymolliens conviennent aussi danS les pbleg- 
masies ou les douleurs internes. Applique's sur un point de la 
peau qui correspond au lieii malade ■, ils propagent souvent 
jusqu’a lui leur puissance fel4cbante , et contribuent.effica- 
cement a soulager le makde. Ainsi, daiis la pyripneumonie, 
dans la pleurysie, etc., on a vant'y ces topiciues comme des 
seconrstres-utiles. (Broussais, i/zsr. 

Est-il ne'cessaire de dire que ces cataplasmes seraiefit riiii-. 
allies dans toufes les afiections ou il y a pileiir, rel4cbement, 
inertie, etc. 

Cataplasmes toniques. Si, aiix cataplasmes pryce'dens , 
on ajoute une assez forte proportion de poudre de quinquina , 
d’dcorce de chene, de chamsediys, de menyanthe, de hou- 
blon, deracined’aune'e, debistorte, de fleurs de roses rouges, 
de sulfate d’alumine, etc. , on forme des cataplasmes to- 
niques. 
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Ces cataplasmes qui contiennent <3e Textractif, du tannin, 
de I’acide gallique, ont la propridte d’augmenter la tonicite 
des organes avec lesquels on les met en contact. Ils font sur 
les tissus vivans uue impression qui de'termine en eux une 
sorte de resserrement intestin, d’astriction : ces tissus acquie- 
xent plus de fermetd, plus d’e'nergie. • 

L’application de ces cataplasmes sur les tumeurs froides et 
Blanches, sur les emphysemas , etc., sera tres-avantageuse : 
Faction immediate qu’ils. exerceront sur ces parties relache'es, 
a/Faiblies, re'veillera la tonicite' et pom-ra contribuer a les rap- 
peler a leur e'tat naturel. 

On s’en sert aussi avec succes pour arreter les he'morragies 
passives, les dcoulemens muqueux chroniques. Le contact 
de ces cataplasmes'avec les surfaces par on s’e'coule le sang 
ou un fluide muqueux, ou meme leur application sur les 
parties voisines, suffit pour de'terminer un de'veloppement 
des proprie'te's vitales de I’organe malade, et pour faire cesser 
les accidens morbifiques: alors ces cataplasmes agissent comme 
moyea. astringent. 

Cataplasmes excitans. Ces cataplasmes se font avec !a 
poudre d’absjnthe , de menthe , de sauge,, de tanaisie , de 
me'lisse, de baies de genievre, d’dcorce d’orange et de citron, 
de fleurs de sureau, etc. Ceux auxquels on ajoute du vin or¬ 
dinaire ou me'dicinal, une teinture alcoolique, comme celle 
desafran, demyrrhe, d’aune'e, etc., un alcooldistille',oubica 
une matiere re'sineuse et gommo-re'sineuse, comme la thdre'- 
bentine, la gomme ammoniaque, I’assa-foetida, etc., appar- 
tiennent a cette section. 

Ces cataplasmes recelent une grande quantite' de principes 
doue's d’une puissante activite' : ces principes pe'netrent dans 
le tissu menae de la partie sur laquelle on applique le cata- 
plasme j ils stimulent les fibres vivantes, et de'veloppent 
leurs proprie'te's vitales ils accdlerent les mouvemens des 
petits vaisseaux ; ils augmentent la circulation capillaire. Le 
lieu qui recoit ces topiques semble se tume'fier; il devient 
plus rouge , plus sensible; il s’y dtablit, en un mot, uue 
sorte de fluxion active. 

Get efiet local se propage assez profonddment. Tous les 
jours on applique, sous le nom d’e'pitheme , un cataplasme 
excitant sur la re'gion de I’estomac et du coeur, pour changer 
le mode actucl de vitality de ces visceres, et faire cesser des 
accidens qui tiennent a la perversion de leur action naturelle, 
comme des vomissemens , des hoquets, des douleurs, des 
palpitations, des digestions lentes et pe'nibles-: on s’en sert 
aussi pour exciter la vitalite' des autres organes, ct alors on 
les applique sur la re'gion du corps qui re'pond a I’orgaue sur 
lequet on veut agir. 
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Gaubiusnous do’nne plusieurs formules de cataplasmes exci- 
tans qu’il nomme stomachique, cordial, roboratif, etc., et qui 
sont composes avec le vin d’Espagne, la muscade, la candle^, 
legdrotle, Tassa-fcetida, le baume du Pe'rou, etc. 

N’oublions pas que I’action absorbante de la surface cutane'e 
donne a ces cataplasmes une influence trcs-dtendue j les mo- 
le'cules actives qu’ils contiennent, sont pompe'espar les suqoirs . 
Ijtnpliatiques et importe'es dans la masse sanguine; alors elles 
font sentir a tons les appareils organiques leur puissance sti- 
mulante : aussi I’application de ces topiques change-t-elle 
I’dat actuel de la circulation; elle rend le pouls plus vif et 
plus fre'quent, elle excite meme les facultds cereTirales, etc. 

La force active que met en action un cataplasme excitant, 
nous dclaire assez sur I’einploi que nous pouvons en faire dans 
I’exercice de la me'decine. Si nous appliquons un topique de 
cette nature sur une turn eur molle , indolente, nous savons 
que nous de'terminerons en elle une. augmentation d’acfivitd , 
decbaleur, de sensibility: or, ce nouveau travailpeut avancer 
ou tneme provoquer la suppuration; il peut aussi occasionner 
une re'sorption insensible des fluides accumule's; et les cata¬ 
plasmes excitans sont comme les dmolliens, tantotsuppuratifs 
ou maturatifs, et tantot re'solutifs, en produisant cependant 
lememe effet imme'diat, en exergant toujours la meme in¬ 
fluence sur I’endroit malade. 

Hippocrate conseille d’appliquer sur les tumeurs forme'es 
n’exte'rieur par les amygdales, un cataplasme compose' de 
farine d’orge, de vin et d’huile. 

On peut aussi se servir des cataplasmes excitans pour rani- 
mer la vie dans des parties frappe'cs d’atonie , menacdes de 
gangrene. Est-il ne'cessaire de dire que les topiques doue's 
d’une vertu stimulante seraient ttes-nuisibles, si on les appli- 
quait sur des endroits ou les forces vitales sont en exces, ou il 
y a un mouvement infiammatoire. 

C’est a cette section que nous devons rappcrter les cata¬ 
plasmes propose's par M. Pradier centre la goutte, et dont 
M. le professeur Halle' nous a fait connaitre les effets dans 
un rapport ou se trouve parfaitement trace'e la marche que 
I’oD doit suivrcj lorsque Ton veut appre'cier la valeur d’un 
remedc nouveau. Vajez goutte. 

Ces cataplasmes sont faits avec la farine de graine de lin ; 
mais ce n’est point a cette matiere mucilagineuse qu’il faut 
attribuer les elFets assez remarquables qu’ils produisent : on 
applique ces cataplasmes tres-e'pais et tres-chauds : on cn re- 
couvre rme e'tendue conside'rable du corps (les bras et les, 
jambes) : on verse au moment de s’en servir, sur la surface, 
visqueuse et imperme'able que pre'sentent ces cataplasmes, 

4. 19. 
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ime teintare alcoolique j on prend toutes les precautions ne- 
cessaires pour maintenir toujours cet appareil a une tempe'*- 
rature assez e'leve'e : or, c’est la grande chaleur hJimide que 
ces cataplasmes entretiennent autour du membre, c’est I’ac- 
tion stimulante de la liqueur spiritueuse qu’il faut surtout avoir 
en vue. Voila les deux causes des mouvemens organiques que 
provoquent ces topiques. On sait que la teinture alcoolique 
n’est meme pas essentiellement ne'cessaire : les memes eflets 
ont lieu par I’application du cataplasme sans aucurie addition. 

La tume'faction, la douleur assez forte avec la sensation 
d’une chaleur brulante que de'terminent ces cataplasmes, 
quelquefois des la deuxieme ou troisieme application, 
spnt d^ja des changemens organiques tres-importans; mais 
leur action s’e'tend de plus a tout le sjstemej ils produisent 
de Tagitation, de I’insomnie, excitent les forces gastriques, 
provoquent les regies hors de leur temps , etc. 

Ces topiques offrent a la me'decine pratique un secours nou¬ 
veau ettres-actifj non-seulement ils pourront etre utiles dans 
les affections goutteuses et rhumatismales, mais la puissantc 
revulsion qu’ils operent permet de croire qu’ils seront tres- 
efficacesdansbeaucoup d’autres maladies, lorsque Ton voudra 
de'gager la tete ou les visceres de la poitrine et de I’abdomen. 

Cataplasmes irritans. Ces cataplasmes se compqsent avec 
des productions remplies d’un sue 4cre, plus ou moins caus- 
tique, comme les bulbes d’ail, d’oignon, de scille , lamou- 
tarde, le poivre, etc. On a aussi propose' les racines de biyonc, 
diverses especes de renoncules et d’euphorbes, la cldmatite 
des haies, etc. 

Un cataplasme dmollient sur lequel on jette de la poudre 
de cantharides, appartient a cettesection. Wauters, qui fait 
un grand cas de ce cataplasme, remarque qu’il produit une 
tumefaction plus grande de la peau j efl'et qu’il faut attiibuer 
a la re'union, a Faction simultande d’une proprie'te' e'molliente 
et d’une propridtd irritante. 

Ces topiques ont une force active remarquable j ils attaquent 
vivement la surface vivante qui les recoit j ils y de'terminent 
une irritation conside'rable : le re'seau que les vaisseaux ca- 
pillaires forment sur I’appareil dermoide se de'veloppe; le 
sang y afflue avec force , I’exhalation y est abondante j cette 
partie devient plus sensible; sa tempe'rature est plus dlevde; 
elle offre une couleur rouge assez intense. Si le cataplasme se 
borne a ces efiFets , on dit qu’il agit comme ruh^fiant; mais si 
son activity est plus puissante , il change I’e'tat naturel de 
I’dpiderme ^ il lui enleve sa qualite' perspiratoire : alors une 
sdrositd lymphatique s’accumule au-dessous, et lasouleve; 
et I’endroit ou se trouvait le topique , offre une foule de pe- 
tites vdsicules; dans cc cas, il est appeld-x’eWcan/. 



CAT 291 

Nous devons dire que les cataplasmes que Ton fait ayec les 
renoncules et les euphorbes sont tres-actifs j ils attaquent 
le derme lui-meme , ils alterent son tissu, et donnent nais- 
sance a des ulcerations que I’qn guerit assez difiicilement. 

Les cataplasmes irritans doivent etre distinguds des cata¬ 
plasmes excitans, parce qu’ils ont un elFet local qui les carac- 
tdrise : de plus, ieur activite' ne pdnetre pas profonde'ment j 
clle ne fait pas naitre ce gonflement comme fluxionnaire que 
les topiques excitans de'terminent toujours dans la partie qui 
les recoit. C’est enparlant d’uncataplasme irritant qu’Oribase 
a dit: colorem rubrum reddit et extimam culem excoriat. 

Les cataplasmes irritans sont tres-usite's dans la tbdrapeu- 
tique : tons les jours on leur est redevable de quelque avan- 
tage. Veut-on rendre plus superflcielle une affection profonde, 
on trouve dans ces topiques un mojen aWracrjT puissant ; 
rinsi dans les maux de gorge, dans les affections rbumatis- 
males cbroniques , dans la pleurodynie, dans certaines ne- 
vralgies, etc. on les met souvent avec succes sur le lieumalade. 

On se sert aussi des cataplasmes irritans pour ope'rer une 
derivadon; alors on les applique pres de I’organe souffrant: 
I’irritation que I’on e'tablit appelle a elle les forces vitales et le 
sang j cette irritation se forme, s’il estpermis de parler ainsi, 
aux dc'pens de la vitalite' qui s’e'tait vicieusement concentre'e 
sur la partie malade. 

Ces topiques sont aussi fre'quemment employds comme re- 
yulsifs: onles applique sur les extrdmitds abdominales, dans une 
foale de cas } comme-pour rappeler la goutte dans ces parties 
lorsqu’elle se ddplace et qu’elle menace les visceres essentiels k 
la vie, pour prdvenir la formation d’une congestion sanguine 
versle cerveau, lapoitrine, etc.^ oupour laddtourner quand 
elle est formde j on y a aussi recours pour rappeler I’dcoule- 
ment menstruel ou un flux bdmorroidal babituel, pour em- 
pecher que I’druption de la petite vdrole ne soit trop abon- 
danteala face, etc. Les cataplasmes irritans crdent alors un nou¬ 
veau centre de fluxion ; toute la vitalitd du systeme capillaire 
semble affluer vers le lieu de leur application ; de la tes bons 
effets que le praticien obtient de leur emploi. Les cataplasmes 
portent dans ce cas le nom de sinapismes, quoique souvent 
on ne fasse pas entrer de moutarde dans leur composition. 

On determine aussi, a I’aide de ces cataplasmes irritans , 
une nibdfaction ou une vdsication de la peau pour favoriser 
une dmption critique, lorsqu’elle parait s’opdrer avec trop de 
lenteur 5 ou pour rappeler un drysipele , une variole^, une af¬ 
fection dartreuse ou psorique qui vient de se supprimer; on 
les met aussi avec succes sur les articulations, lorsque I’on 
veut y ranimer un travail goutteux. 

19- 
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On a applique ces memes topiques sur des dartres, sur des 
surfaces afiecte'es de la teigne , sur des plaies de mauvais ca- 
ractere, etc. pour changer le mode de vitalite' de la partie 
malade, lui faire prendre par une vive irritation, un autre 
e'tat, la conduire a une bonne suppuration qui puisse se ter¬ 
miner par une cicatrice. 

Enfin, les cataplasmes irritans servant aussi pour exciter 
les organes sous-jacens dont on veut augmenter la vitalhe': 
ainsi on les applique dans celte intention sur les parotides, lors- 
qu’elles viennent a se gonfler vers la fin des fievres adynami- 
ques et ataxiques , sur les bubons pestilentiels, etc. 

Cataplasmes narcotiques. Ajoutez deropium ou une des 
nombreuses preparations que Ton fait avec celte substance, aun 
cataplasme e'mollient, vous lui donnerez une vertu narcotique. 

Les cataplasmes que Ton fait avec la cigue, la jusquiarpe, la 
morellenoire,etc., doivent aussi etrerapporte'sacettesection. 

La tbe'riaque, lorsqu’on 1’applique a I’exte'rieur, a quelque 
analogic avec les cataplasmes dont nous nous occuponsj mais 
elle contient aussi des substances stimulantes j son activite 
me'dicinale procede de plusieurs sources. 

Ces topiques , en contact avec une partie vivante, deVe- 
loppent une force stupe'fiante : ils afifaiblissent manifesternent 
lesproprie'te's vitales j ils diminuent la sensibilite'; ils ralen- 
tissent les mouvemens des petits vaisseaux.... 

Cet eifet imme'diat est surtout marqpid, lorsque I’endroit du 
corps qui les recoit est le sie'ge d’une inflammation tres-vive j 
car , au lieu de moddrer seulement I’exaftation des proprie'te's 
vitales , il arrive souvent qu’ils e'teignent toute vitabtd et 
amene la gangrene. 

L’impression stupe'fiante de ces cataplasmes pent aussipro- 
voquer un de'placement du mouvement fluxionnaire qui est 
fixe' sur une partie , et donnernaissance a des affectionsmor- 
bifiques d’autant plus graves, que I’organe sur lequel se porfe 
cette fluxion errante, est plus essential a la vie. Alors ils 
deviennent re'percussifs; aussi recommande-t-on de ne pas avoir 
recours a ces topiques pour calmer les douleurs de la goulte. 

La force rel4cbante de ces topiques les rend un secours effi- 
cace pour combattre les accidens qui tiennent a des contrac¬ 
tions convulsives, a des tensions spasmodiques , etc. Ainsi 
pour des vomissemens, des douleurs vives, etc. on les met 
avec succes sur la rdgion de I’estomac ou sur d’autres points 
de I’abdomen. On applique avecavantage les cataplasmes nar- 
cotiques, comme moyens antidouloureux, sur les tumeurs 
cancdreuses, sur les engorgemens laiteux qui se forment am 
mamelles , apres Eaccouchement. 
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Cataplasmes acides. Les cataplasmes auxquels on ajoute 
dll vinaigre simple, du sue de citron, etc. ceux qiie Ton fait 
avec I’oseille ordinaire, appartiennent a cette section. 

Ces cataplasmes recelent beaucoup de principes acides ; ils 
exercent un picoteinent qui devient meme douloureux, si la 
partie qui les recoit est de'pouille'e de son e'piderme. Cette 
impression pe'netre jusques aux fibres vivantes ; elle se fait 
sentir aux petits vaisseaux ; elle de'termine en eux une sorte 
de contraction fixe, qui ralentit subitement leur action, 
lorsqu’elle est trop violente : ainsi appliquds sur des- exanthe- 
mes, sur des endroits oil s’est e'tabli un mouvement fluxionnaire, 
ees topiques produisent souvent un effet re'percussif dangereux. 

Si I’on met ces cataplasmes sur des tumeurs froides , indo- 
lentes , lympbatiques , cette meme impression, en agacant 
les tissus relache's, en excitant leur tonicite', parvient souvent 
a augmenter leur vitality | elle suscite dans ces tumeurs un 
travail intestin qui de'termine leur suppuration ou leur re'so- 
lution. On salt que I’application de I’oseille pilde sur les 
tumeurs scfophuleuses est souvent favorable. (earbiek ) 

CATAPLEXIE, s. f., cataplexis, de , je 
frappe j engourdissementsubit ou privation subite du sentiment 
dans un membre ou dans un organe 5 telle est I’acception la 
plus gdne'rale du mot cataplexie. Blancard dit que la cata- 
plexie est I’engorgement des dents, hebeiudo dentium. Selon 
Hippocrate , dit le meme Blancard, le mot KcntC'is-hti^if si- 
gnifie faiblesse de la vue ou desyeux, dehiUtas oculorum. 

[ tULLIER-WIKStOW ) 

CATAPSYXIE, s. f. KO.TO.'Xv^if. Les anciens ont employe 
ce mot pour exprimer un refroidissement extraordinaire de 
toutes les parties du corps. Ce symptome est le caractere dis- 
tinctif d’une fievre intermittente ataxique, de'signe’e sous le 
nom d’algide. J^qyez fievre. (l. b.) 

CATAPTOSE , s. m., »s«.TaTTa<r/5’, de'rive' de na.TO.'Tri'jr'ia, 
je tombe en bas j ebute soudaine du corps sur le sol. Ce terme 
est applique' par quelques auteurs a la chute qui a lieu dans 
une attaque d’e'pilepsie. Selon d’autres, il doit encore signi- 
fierl’dtat d’un individu qui devient inalade de sain qu’il e'tait. 

CATAPUCE, s. f. cataputium. Nom sous lequel ou de'signe 
quelqiiefois la thptimale. Vojez ce mot. 

CATARACTE, s. f. xstTslpstxTst, KciTAffczKTriK, Wayypu, 
tiTToy^vfis, catarrhacta , catharracta, cataracta, liypo~ 
cJijma, gutta opaca, suffusio- Les racines de ce mot com~ 
pose', xstTos et , prouvent qu’il est venu d’une corn- 
paraison , et des erreiirs dans lesquelles on e'tait touebant la 
nature de la maladie qu’il repre'sente on imaginait un li-. 
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quide condense ct devenu opaque, s’opposant au passage 
de la lumiere, comme le barrage fortuit forme' par des ro- 
chers , en retenant I’eau, et la laissant ensuite dchapper d’une 
certaine e'le'vation, forme les belles chutes qu’on de'signe par 
la meme de'nominatlon. 

La cataracte est une ce'cite' plus ou moins complete, pro- 
dnite par I’opacite' du cristallin ou de sa capsule. La petite 
^antite' de matiere mucoso-se'reuse contenue dans la capsule 
du cristallin, re'pandue autour de ce corps, et connue sous 
le nom d’humeur de Morgagni, peut aussi perdre sa trans- 
parence, devenir floconneuse et blanchatre, et constiluer 
ainsi une espece particuliere de cataracte, ou bien, comnae 
il arrive le plus souvent, compliquer I’opacite' du cristallin , 
on celle de sa capsule. 

Faute de connaissances anatomiques et pbysiologiques, et 
de celles que Ton peut acque'rir par I’autopsie, a la suite des 
maladies, il s’est dcoule' bien du temps avant que Ton ait 
soupconnd la ve'ritable nature de celle qni nous occupe : on 
eut meme bien de la peine a se persuader, quand I’obser- 
vation eut fait les premieres re've'lations a cet e'gard, que le 
eristallin , que Ton regardait comme le sie'ge imme'diat de I» 
vision, fut aussi celui de I’opacite' accidentelle qui s’opposait 
a la perception des objets , et que Ton put ddtourner cet or- fane lui-meme, en laissant subsister la faculte' de voir. L’Aca- 

e'mie des sciences de Paris, dans laquelle cette contestation 
fiit e'levde , conserva ses pre'juges pendant tres-longtemps, 
malgre' les observations les plus positives qui lui parvenaient 
de toutes parts. Les observateurs eux-memes n’e'taient pas 
convaincus. La marche successive et lente de la maladie , 
I’apparence d’une surface plane sous laquelle le cristallin 
opaque se pre'sentait, la facilite' avec laquelle on de'toumait 
I’obstacle a la vision, par le moyen d’une tige de me'tal tres- 
mince, avaient rendues tres-probables les conjectures que I’on 
avait forme'es''sur sa nature, et d’apres lesquelles des matikes 
solidifiables, contenues dans I’humeur aqueuse , se seraient 
pre'cipite'es, concentre'es dans la chambre poste'rieure de I’oeO, 
poury former une sorte de membrane accidentelle qui, en 
recouvrant le cristallin, I’aurait prive' de ses fonctions. L’ob- 
servation elle-meme semblait avoir ajoutd la force de son 
autorile' a celle des conjectures. On a recueilli elFectivenient, 
a I’e'poque ou Ton commengait a interroger la nature snr cette 
question, des observations de cataractes membraneuses, for- 
me'es par la capsule du cristallin : on a vu a cette meme dpo- 
que, sur des sujets qui, quelque temps aupax-avant, avaient 
subi I’opdration de la cataracte par le proce'de' que Ton ap- 
pelait de'pression, le cristallin transparent occupant son sieg^ 
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Batttrel, et la membrane cristallo'ide antdrienre opaque, 
plisse'e, etplonge'ea une certaine profondeur, dans I’dpaisseur 
du corps vitre'. En fallait-il davantage pour persuader que 
I’opinion commune alors sur la nature de la cataracte, e'tait 
fonde'e sur la plus exacte ve'ritd ? L’e'tude des causes qui ont 
accre'dite'etentretenu les erreurs parmi les hommes, n’est point 
indiffe'rente poiu- ceux qui se vouent a I’dtude de la nature. 

L’altdration que le cristallin e'prouve dans sa transparence, 
dans le cas de cataracte, n’est pas la seule; il en e'prouve 
aussi dans sa couleur et dans sa consistance. il faut 'compter 
pour rien la nuance jaune d’ombre, quelquefois meme assez 
forte , que cette partie contracte avec Fage : cette couleur est 
miel^efois tres-prononcde cbez des vieillards qui ont cepen- 
dant ioui jusqu’au dernier moment de leur vie de la faculte 
de distinguer les objets j il faut done rapporter a d’autres 
causes I’affaiblissement de la vue, que I’on observe a un age 
ou cette couleur du cristallin est familiere j mais il ne sera 
peut-etre pas sans inte'ret de remarquer qu’il est tres-ordi- 
naire de trouver dans les cataractes ou la capsule cristallo'ide, 
ou bien I’humeurde Morgagni sont seules le sie'ge de I’opacite', 
le cristallin pdne'trd profonde'ment de cette couleur jaune , 
quoique sur des sujets peu avaneds en dge. Quand le cris¬ 
tallin lui-meme est le sie'ge de I’alte'ration morbifique , il est 
le plus souvent pdne'trd d’une couleur blanche , tantot pure, 
tantot le'gerement azure'e , tantot verdatre , tantot rougeatre, 
tantot tirant sur le brun. Nous regardons comme a peu pres 
ddmontre' que le blanc mat, ou comme on dit, de pldtre, 
ddpend de I’alte'ration de la capsule cristalloide, plutot que 
de celle du cristallin lui-meme. Le brillant que la membrane 
prke au cristallin, quand elle est dans son e'tat naturel, donne 
a ces couleurs un aspect particulier, et qui n’existe plus 
quand on examine le cristallin opaque hors de place. C’est 
a cette circonstance qu’il faut rapporter le bleu de perle , le 
bleu cdleste, le verd d’eau marine, etc. , dont les occulistes 
ont tant parid. Quant aux cataractes noires, ce que les an- 
ciens en out dit convieattrop a Vamaurose {Fopez ce mot), 
et les modernes ont glissd trop Idgerement sur les faits de 
cette nature dont ils ont parld, pour qu’on puisse en infe'rer 
rien de positif: a notre avis, il faut remettre en doute I’exis- 
tence de cette espece singuliere, jusqu’a ce que des obser¬ 
vations bien faites I’aient prouvde sans replique. Du reste , 
nous verrons dans la suite combien ces couleurs, qui nous 
paraissent purement accidentelles, et auxquelles les occulistes 
ont attachd tant d’importance, sont de peu d’utilitd pour le 
diagnostic et le prognostic de la maladie. 

ta consistance du cristallin devenu opaejue, est cons- 
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tamment alte'ree; il est rare qpe sa totalite' ait acquis plus 
de fermete'; mais il est fort ordinaire que cette meme 
proprie'td ait augmente' dans son centre, tandis qne I’^tat 
de sa pe'riphe'rie n’a point cliange' sous ce rapport; et il 
n’est pas rare que la superficie du cristallin, jusqu’a une 
certaineprofondeur, soit change'e enune matiere floconneuse, 
blanchatre, que la substance de ce corps soit la comme de'li- 
quescente, tandis que le centre pr^sente un noyau endurci, 
plus ou moins petit, tantot opaque, tantot transparent. Il 
nous parait plus que douteux qu’on ait jamais observd le cris¬ 
tallin lui-meme dans un e'tat vraiment osseux ou piex’reux, 
comme on I’a pre'tendu : la seule capsule cristallo'ide a e'te’ 
vraiment trouve'e dans un e'tat d’ossification plus ou moins 
avance'e; die nous parait seule susceptible de cette espece. 
d’alte'ration, et il est probable que c’est a elle qu’il faut rap- 
porter les faits de pre'tendue ossification du cristallin. Il arrive 
assez fre'quemment que la totality du cristallin est fondue, et 
de'gdne're'e en cette meme matiere floconneuse blancbe , con- 
tenue dans la capsule cristallo'ide, qui alors en est distendue, 
appuye'e centre I’iris qu’elle de'place en devant, et engage'e 
meme en partie dans la pupille. 

Nous avons de'ja dit qu’il arriyait tres-fre'quemment que 
riiumeur de Morgagni fut e'paissie et devenue floconneuse au- 
tour d’un cristallin opaque; qu’il arrivait aussi assez souvent 
que cette bumeur fut la seule partie qui eut perdu sa trans¬ 
parence; mais comme quelquefois au milieu de cette humeur 
de'ge'ne're'e, on ne retrouve qu’un noyau tres-petit du cris¬ 
tallin , qui, dans quelques cas , a conserve toute sa transpa-' 
rence,; comme il est tres-probable que le cristallin opaque 
ou non, peut passer et passe en effet tout entier a cet e'tat 
demi-liquide , on ne peat jamais savoir exactement jusqu’a 
quel point I’humeur 'de Morgagni se trouve melde a une 
certaine proportion de cristallin ainsi de'ge'ne're', fondu. 

La membrane connue sous le nom de capsule cristalloide ^ 
peut, ainsi que nousl’avons de'ja dit, perdre sa transparence, 
ee qui constitue une espece particuliere de cataracte appele'e 
memhraneuse ; sa couleur est blanche ou grise , toujoursplus 
intense que celle du cristallin, et la membrane prend plus de 
densite' : il arrive quelquefois que cette membrane s’ossifie 
a la maniere du tissu cellulaire qui sert de moyen d’union 
a la tunique fibreuse et a I’interne des arteres : I’ossification 
s’e'tend plus ou moins sur cet organej elle se de'clare par 
plusieurs points isole's qui se re'unissent ensuite d’une maniere 
plus ou moins-re'guliere , et dont la continuite' peut finir par 
transformer la moitid ante'rieure de la capsule, en une calotte 
osseuse, d’e'paisseur ine'gale, et qui conserve quelques inter- 
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ruptions dans sa matiere solide. Cette meme membrane, ossi- 
fiee ou non, contracte quelquefois des adberences avec I’iris, 
dans uiie e'tendue plus ou moins grande de sa face postdrieure, 
ce qui peut rendre la pupille diiForme ou immobile; dans 
d’autres cas, elle se de'tache en partie ou totalement, du corps 
vitre', ce qui constitue une.espece de cataracte branlante, ou 
ce qui entrain e la chute du cristallin : dans ee dernier cas , 
ou le cristallin se de'place spontane'ment, et en se logeant 
plus ou moins profondement dans le has de la chambre pos- 
te'rieure, il re'tablit la faculte' de voir, ou bien il passe tout 
entier dans la chambre anterieure, a travers la pupille ,■ et la, 
appuyant sur I’iris , il peut I’irriter, causer une inflammation 
intdrieure , une, ulce'ration de la corne'e, ou forcer a I’extraire 
par une incision; ou bicn encore, en se de'tachant, le cris¬ 
tallin se partage en meme temps en plusieurs fragmens, qui, 
mace're's dans Tune et 1’autre chambre par I’humeur aqueuse, 
sent dissous et absorbe's avec elle. 

La cataracte spontahe'e n’est guere que le partage de la 
vieillesse cependant il nc manque pas d’examples de cetle 
maladie sur des gens pea avance's en age : on peut meme en 
citer qui ont e'te' observe'es sur des jeunes gens, et meme sur 
des enfans; mais dans la plupart des faits de cette derniere 
espece, la cataracte a etc la suite ou d’une inflammation pro- 
fonde du globe de I’ceil, ou d’uae contusion, ou d’une bles- 
surefeite par uninstrument piquant, quiainte'ressdle cristallin. 

D’apres ce que nous avons dit, on’reconnait une cataracte 
cristallinc, une capsulaire, une membraneuse , et Ton pent 
distinguer I’une et I’autre , la premiere en solide et en liquide: 
ou laiteuse, et la seconde en molle , en solide ou osseuse , et 
eii primitive et secondaire : que pendant I’ope'ration de la 
cataracte par I’extraction du cristallin, on n’ait pas eu le soin 
d’enlever sa capsule; ou que pendant I’operation par le simple 
de'placement, on n’ait pas bien pris ses mesures pour entrai- 
ner la membrane avec le cristallin qu’elle enveloppe j s’il sur- 
vientensuiteune inflammation qui inte'resse cette meme mem- 
brane, elle peut en etre e'paissie et devenir opaque; voila ce 
qui constitue la cataracte membraneuse conse'eutive de I’ope- 
ration, ou secondaire, selon le langage de Hoin. 

. Des difle'rences bien importaates dans la cataracte, sont 
celles qui se tirent de son etat de simplicity ou de complication: 
la cataracte est simple , toutes les fois qu’elle n’est accompa- 
gade d’aucune autre maladie, ou d’aucune disposition m.orbi- 
fique de I’organc de la vue, qui puisse influer sur les fonc- 
tions de ce dernier, ou sur le sort du traitement applicable a 
la cataracte. Mais I’observation n’a point de'montre' que la 
couleur de la cataracte, que son sidge dans Ic cristalhu ou 
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dans sa capsule, que I’e'tat du cristallin solide ou liquide ,'etc., 
fussent de bon ou de mauvais augure; sauf le choix de la 
me'thode ope'ratoire, et le mode de son execution j cboses sur 
lesquelles ces circonstances peuvent avoir quelque influence. 

Les complications les plus importantes dont la cataracte est 
susceptible , soiit I’e'tat fluxionnaire habituel des paupieres 
et de la conjonctive , la re'cidive fre'quente des ophtbalmies 
apoplectiques, la sensibilite' vicieuse de I’oeil, les taies et les 
ulceres de la corne'e transparente , avec ou sans adherence de 
Firis a la face poste'rieure de cette demierej le resserrement 
de la pupillle , Yhj-drophtalmie, le staphj-lome, nn prolon- 
gement cono'ide de la corne'e transparente; Vamaurose, I’in- 
flammation chronique et babituelle de I’inte'rieur de I’oeil, 
I’atropbie du corps vitrd, ce qui constitue une seconde espeee 
de cataracte branlante ; le cancer du globe de I’oeil, la dia- 
these scrophuleuse, des ce'phale'es goutteuses, rhumatiques, 
ou catarrhales ancicnnes. 

A I’exception des contusions, des blessures faites par des 
instrumens piquans qui ont inte'ressd le cristallin, des inflam¬ 
mations profondes du globe de I’oeil, toutes causes capables 
de produire la cataracte, meme sur de jeiines sujets, les 
causes de cette maladie sont totalement inconnues : on a tour 
a tour accuse' la gale, les dartres, la goutte , le rliumatisme, 
la ple'thore sanguine, etc.; mais tous les fails sur lesquels on 
se fonde, prouvent senlement que ces circonstances mala- 
dives se sont rencontre'es avec des cataractes, et nullement 
qu’elles aient influe sur sa formation. Que dire du pre'tendu 
e'paississement de la lymphe, et des remedes appele's fondans, 
ape'ritifs , etc., dont on aconseilld I’usage, sans memeindi' 
queries signes d’apres lesquels ilfeudraitseconduire?N’est-ce 
pas substituer I’empiiisme le plus aveugle a I’aveu sincere de 
notre ignorance ? Les conjectures que Ton a forme'es sur la 
verole, se pre'sentent d’abord avec des apparences plus insi- 
dieuses; mais s’il fallait en croire certains observateurs, dans 
des cas ou les probabilite's devdrole n’e'taient rien moins que 
de'monstratives, on aurait vu des cataractes gue'ries par un 
traitement mercuriel. Cette circonstance elle-meme nous fait 
rdvpquer en doute la nature de la caqse; et quiconque aura 
re'fle'chi.sur I’e'tat des parties dans la ;^aladie dont il s’agit, 
sera conduit aux memes conclusions/H faut rele'guer ces fails 
parmi le grand nombre de ceu>qui ont e'te' observes sans 
une attention suffisante, et qui,' par consequent, sont inutiles. 

Aux yeax de tout physiologiste accoutume a observer la 
nature-, les fails sont assez nombreux maintenant pour con- 
clure que la cataracte membraneuse, soil primitive, soil 
secondaire ou conse'cutiye, tient, conime a sa cause prochaine. 
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a un etat d’inflammation le'gere et prolong^e , qui a pour eiFet 
de produire un accroissement de nutrition, Icquel pent aller 
jusqu’a suffoquer le principe de la vie dans cette membrane 
de'licate, et la faire se se'parer des parties voisines, ainsi 
qu’il arrive quelquefois; mais on ne peut appliquer la meme 
pense'e a la cataracte cristalline : comment supposer I’inflam- 
mation dans un organe dont les moyens de nutrition sont in- 
connus. D’ailleurs, les phe'nomenes de la le'sion organique 
sontbiendiffdrcnsjcependantnousrappellerons quelques fails 
ddja dnpnce's dans le cours de cet article , sans toutefois ga- 
rautir lesconse'quences qu’il est peut-etre permis d’ende'duire. 

1°. La cataracte spontande est si communement observe'e 
sur des vieillards, que I’on peut la conside'rer comme leur ap¬ 
panage presqur exclusif. 

2». Eile est fort commune aussi chez ceux qui, par e’tat, 
sont habituellement expose's a une vive lumiere j on I’observe 
souvent chez les verriers, les fondeurs, etc. 

5°. II serait intdressant de vdrifier si les sujets peu age's qui 
en sont affecte's, sans avoir dtd expose's a aucune des causes 
accidentelles connues , ne sont pas dans un etat de vieillesse 
prdmaturee, soit par rapport a toute la constitution, soit 
par rapport aux jeux seulement, et en tenant compte des 
infirmite's de la constitution primitive de ces organes. 

4°. Le cristallin cataracte', habituellement plongd dans I’hu- 
meur de Morgagni, s’y fond souvent en grande partie, et 
quelquefois meme completement, en se rdduisant en flocons 
blanchatres melds de sdrositd. 

5°. La parfaite uniformite de la petite quantitd d’humeur 
de Morgagni dont on trouve entourd quelquefois le cristallin, 
sans qu’on puisse s’assurer s’il a perdu quelque chose de son 
volume, porte a croire que la fonte comfnencerait seulement 
dans ces derniers cas, et que ce phdnomene serait le rdsultaS 
constant de I’opacitd du cristallin. 

6". Quand le cristallin cataraetd est de'placd, soit qu’il ait 
dtd bi’ise et jetd par fragmens dans la chambre aritdrieure, 
soit qu’il ait dtd plongd dans le corps vitre j quand il a dtd 
extrait et soumis a la maceration, sans le contact de I’air; il 
prdsente les memes phe'nomenes j il se re'duit en flocons blan¬ 
chatres 5 cette conformitd de phdnomene ne suppose-t-elle 
pas une conformitd d’etat; et s’il est incontestable que dans 
ces derniers cas le cristallin est privd de lavie, n’est-ilpas tres- 
probable qu’il est dans le meme dtat avant d’etre ddplacd ? 

La couleur jaune s’dtablit peu a peu dans le cristallin , 
par I’effet des progres successifs de l’4gc, et elle n’est jamais 
plus marqude que dans le cas de cataracte, le cristallin ayant 
ConseiTd sa transparence, mais ayant perdu une partie de 
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soft volume, et ce .corps e'tant entoure' d’unc couche plus 
on moins e'paisse de matiere floconneuse blanche, dans la- 
quclle il semble de'ge'ne'rer et se fondre : cette remarque pent 
ctre faite , meme sur des snjets d’un age pen avanee'. La cou- 
leur dont il s’agit serait-elle le signe de la de'cre'pitude du 
cwstallin , et de sa mort prochaine? 

8". Pourqiioi des blessures, meme le’geres , qui suffisent 
pour donner lieu a la cataracte, ne sulfiraient-elles pas pour 
c'teindre la vitalite dans cet organe ou elle doit etre bien 
faible, puisqu’on ne connait pas ses moyens de communi¬ 
cation avec le reste du solide vivant, et avec les principaux 
foyers de la vie.- 

La cataracte ne serait-elle done que la necrose du cris- 
tallin ? C’est au temps et a I’expe'rience a de'eider cette que^ 
lion ; mais nous ne pouvons dissimuler que nous sommes 
fort porte's a la decider par I’affirmative , a regarder les ma- 
tieres molles qui entourent le cristallin , comme le re'sidu de 
la dissolution physique et de la de'composition chimique de 
ce corps , et les couleurs diverses de ce meme re'sidu , ou du 
cristallin lui-meme encore solide , comme le re'sultat pure- 
ment accidentel des nouvelles combinaisons qui s’operent dans 
les principes divise's de ce meme organe, de'ja frappe' demort. 

11 est a craindre que la cataracte se forme lorsque, surtout 
cljez un sujet d’un certain age , la vne est souvent ofiusqnde 
par des images fantasliques qui semblent s’iuterposer entre 
I’eeil et I’objet, et que rien ne pent faire disparaitre : les ma- 
lades croient voir voltiger des mouches, des toiles d’arai- 
gue'es , etc. j ou bien ils croient quelque corps e'traiiger in- 
troduit entre leurspaupieres,ils frictionnentleursyeuxcomme 
pour de'tourner I’obstacle; mais ils retrouvent toujours la 
meme dif&cultd. Si I’on fait examiner au malade des lignes 
droites traedes , ou les caracteres d’un livre, les uns et les 
autres de ces objets paraissent oude'vids dans un point de leur 
dtendue, ou interrompus. 

Quelquefois cette pe'riode de la maladie est accompagnde 
de douleurs de tete plus ou moins vives, qui tantot peuvent 
etre rapporte'es a quelque complication e'vidente , et qui 
tantot n’ont aucune raison manifeste. 

Cependant la maladie augmente et se manifeste par des 
signes exte'rieurs et sensibles : on voit derriere la pupille une 
sorte de nuage Wane , gris ou jaune, dont le centre est plus 
opaque que la circonfe'rence, et qui va chaque jour croissant 
en e'tendue et en intensity. La pupille se meut encore dans 
les variations de la lumiere , mais ses mouvemens sont plus 
lents , et sa dilatation habituelle est plus grande que dans 
I’etat naturel. Le malade dit voir un nuage entre son ceil ct 



Fobjet qu’il examine j il u’en distingue pas les contours nette- 
ment^ pour le voir le mieux qu’il peut, il cst oblige' de varicr 
fre'quenainent I’attitude de sa tete ou celle de son osil, pour 
cliercher ainsi la direction la plus commode, et celle alaquelle 
il s’arrete n’est jamais telle que la ligne par laquelle doit passer 
I’image de I’objet, soit d’accord avec I’axe de I’ceil. Bieutot la 
faculte' de voir avec ces pre'cautions diminue et disparait} le 
tnalade ne distingue plus que la lumiere et I’obscurite', ou 
les couleui-s les plus e'clatantes j I’ceil est fixe ou agite' de 
mouvemens sans but et comme convulsifs; la puj)ille est 
grande et ne se resserre plus qu’a I’occasion des grandes 
oifFe'rences de la lumiere , et meme a la faveur de quel- 
ques frictions exerce'es a travers les paupieres : il faut remar- 
quer cependant que quelquefois la pupille est habituellement 
de la grandeur naturelle, et quelquefois meme plus reiserre'e; 
cette derniere remarque est assez commune quand un seul 
ceil est affecte' de cataracte, et surtout quand il y a en meme 
temps des ce'pbalalgies , ou une sensibilite' vicieuse de I’or- 
gane malade. Quand il j a eu des douleurs de tete pendant 
la formation de la cataracte , il n’est pas rare qu’elles cessent 
ou qu’elles deviennent plus supportables, quand elle est par- 
venue au point ou' nous venons de la rcpre'senter : d’autrefois 
elles persistent sans qu’on puisse en indiquer la raison. 

En traitant du diagnostic de la cataracte, les auteurs se sont 
surtout appesantis sui’ les mojens de reconnaitre le sidge par- 
ticulier de.l’opacite', et I’dtat dans lequel se trouve I’organe 
alte're'. S’il n’est pas toujours possible d’acqudrir ces connais- 
sances, malgrd le soin minutieux qu’on a mis dans les descrip¬ 
tions de tous ces objets, il faut convenir que dans quelques cas 
aussi, on peut pousser jusques-la I’exactitude du diagnostic ; 
mais de quel inte'ret peut-il etre de savoir a priori, que le 
cristallin ou sa capsule sont opaques, ou que I’un et I’autre le 
sont en meme temps ? que le cristallin est dur, mou, liquide, 
laiteux, etc. j que la capsule cristalloide est le'gerement adhe'- 
rente a I’iris, etc., etc. 1 Quelle que soit la me'thode curative 
dont on aura fait choix, un ope'rateur instruit et exerce' ne 
serait prive' d’aucun de ses moyens, pour n’avoir eu la con- 
naissance de ces accidens de pen d’importance que dans le 
moment de I’ope'ration ou pendant son exe'cution. La seule 
circonstance de I’ossification de la capsule cristalloide pourrait 
etre essentielle a reconnaitre d’avance; car, dans ce cas, ou 
ne peut se dispenser d’extraire cette espece de corps dtranger : 
la couleur grise superficielle, I’opacite' inc'gale et irre'guliere 
du corps qui a perdu sa transparence, peuvent la fiiire soup- 
conner j mais ces plie'nomenes peuvent n’etre pas assez sen- 
sibles pour etre remarque's) ils peuvent avoir d’autres causes. 
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€t nous verrons, en parlant du traitement, que I’erreur n’est 
pas fort dangereuse. 

Une chose bien plus importante relativement an diagnos¬ 
tic , c’est de s’appliquer a reconnaitre les complications dont 
la cataracte est susceptible: c’est de la que depend le choix 
judicieux des cas oii les me'tbodes curatives peuvent etre 
appliqudes avec succes, ainsi que le sort du traitement. II est 
impossible de passer en revue ici toutes les complications 
qui peuvent se pre'senter, et d’offrir le tableau de la combi- 
naison de leurs s_ympt6mes avec ceux de la cataracte j le pra- 
ticien instruit et attentif, qui a une ide'e exacte des phe'no- 
menes qui caracte'risent chaque affection morbifique , ne s’en 
laissera point imposer par des apparences qui ne peuvent 
tromper que le vulgaire; et dans les cas ou la preVoyance est 
impossible, il ge'mira sur I’impuissance del’art, et se conso- 
lera par le te'moignage intime d’avoir fait tout ce qui e'tait en 
son pouvoir. Nous nous contenterons de dire ici deux mots 
sur une complication des plus communes, Vamaurose, 
( T^ojez ce mot). Le sigiie que Ton indique comme le plus 
valable pour aider a reconnaitre cette maladie compliquant 
la cataracte , c’est I’ampleur extreme de la pupille, et I’im- 
mobilitd complete de I’iris. Mais nous rappellerons ce qui .-i 
du etre dit dans un autre article, que I’iris n’est pas frappe'e 
de paralysie dans tons les cas de goiitte sereine; qu’on I’a vue 
resserre'e, la pupille presque efface'e, et variant de dimensions 
en raison de la vivacite de la lumiere a laquelle I’oeil est 
expose' j que ce signe trompe cbaque jour les praticiens les 
plus exerce's, dans I’appre'ciation de I’^tat de I’oeil avant I’ope'- 
ration de la cataracte j enfin, qpie la maniere dont on enjuge 
commune'ment est vicicuse : on expose les yeux a la lumiere, 
on fail des frictions sur I’organe a travers les paupieres, et 
on les de'couvre tout a coup pour observer ce qui se passe 
dans I’iris. Si la cataracte est moins avance'e dans I’un des deux 
yeux, il peut etre plus sensible a la lumiere •, et la sympathie 
qui regne entre les deux organes est telle que la contraction 
de I’iris dans I’un des deux, peut entrainer celle de I’antre, 
quoique I’mil de ce dernier soit affecte' d’amaurose : il faut 
done au moins que I’e'preuve soit faite sur I’un des deux yeux, 
et pendant que I’autre est reconvert et plonge' de la sorte dans 
I’obscurite'. D’ailleurs , il est assez connu qu’une friction pra- 
tique'e sur la comde transparente, determine la contraction 
de I’iris, e’est-a-dire le resserrement de la pupille; I’alter- 
native de I’obscurite' et de la lumiere serait done la seule 
e'preuve de quelque sobdite'. Mais quand I’amaurose se pr^- 
sente avec la dilatation de la pupille, comme il est bicn rare 
que I’opacitd du cristallin regne unifornidment dans toute son 
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e'tendue, que le plus souvent, au contraire, sa circonference 
pre'sente un limbe demi-transparent a travers lequel la lumiere 
peut pe'ne'trer jusqu’au fond de I’oeil, et faire impression sur 
la retine, si dans ce cas le malade ne distingue pas la lumiere, 
si Tins, sans etre ditforme, nejouit pas de quelque mobilitd, 
surtout si la cataracte est encore peu avance'e, on pent etre 
assure' qu’ily a amaurpse. II faut convenir que quand cette 
derniere maladie existe sans dilatation de la pupille , quand 
le cristallin est entieremenl fondu et forme ce que I’on appelle 
cataracte laiteuse ou case'euse, que quand I’opacite' du cris¬ 
tallin est fort ancienne, complete, et accompagnde d’une 
couleur fort intense, on ne peut former un diagnostic certain, 
a moins d’avoir des renseignemens exacts sur une e'poque moins 
avance'e de la maladie, des observations faites par le malade 
lui-meme, ou par ceux qui I’entourent, s’ils sont assez iii- 
telligens pour cela. 

Le pronostic de la cataracte simple, n’a rien de facheux : 
cette maladie prive il est vrai de la belle prc'rogative de dis- 
tinguer les objets, mais elle n’expose pas la vie des malades. 
On n’a pas d’exemple de gue'rison spontane'eproprementdite; 
c’est-a-dire, du retoim de I’organe affecte' a son e'tat natural, 
par les seules forces de la nature , et du re'tablissement de ses 
ibnctions. L’art est tout a fait impuissant sous le meme rap¬ 
port j toute promessede ce genre estabsolumentde'pourvue de 
fondement. II n’existe done pas de traitement mddical de la 
cataracte , quoiqu’on art dit ou pensd a ce sujet. II y a des 
exemples de se'paration incomplete du cristallin opaque , a la 
faveur de laquelle sa situation ayant dtd changde , une partie 
de la pupille ayant e'td ddbarrasse'e, la vision a e'te' re'tablie , 
quoique imparfaitement. II est arrive' aussi que le cristallin et 
sa capsule se sont totalement se'pare's du ebaton qui les loge, 
et que le tout s’e'tant placd dans la ebambre poste'rieure, et 
peut etre plonge' peu a peu dans le corps vitre', cet e've'nement 
lieureux a dte' suivi d’une gue'rison complete et sobde. Enfin, 
dans d’autres cas, le cristallin se'pare'spontandment, est passe 
tout entier dans la ebambre antdrieurc ^ila causddes accidens, 
s’estfaitjourdelui-memeaude'nors, oua e'td retire'par une inci¬ 
sion. La nature semble done avoir trouve' elle-meme le plan 
des mdtbodes cbirurgicales qne Ton emploie. 

Ddtourner le cristallin de I’axe de I’ceil par on les rayons 
lumineux doivent passer pour que la vision s’exerce, ou bien 
extraire ce meme corps par une incision pratiqude sur la comde 
transparente, tels sont les seuls moyens par iesquels on puisse 
obtenir la gudrison de la maladie dont il s’agit: il existe done 
deuxmdtbodes cbirurgicales ou opdratoires : celle que I’onap- 
pclle par depression oxx. deplacement, et celle de I’extrac- 
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tion: elles sonlpratiqu^es Tune et I’autre avec des siicces divers. 
Avant d’entreprendre reparation de la cataracte, par I’unc 

ou I’autre me'thode, il faut s’assurer s’il n’existe pas des com¬ 
plications qui la contr’indiquent, et qui la reiidraient inutile 
ou dangereuse , ou qui exigent un traitement particulier et 
pre'alable : I’ceil est un.organe doue' d’une grande sensibilite'; 
ses rapports avec le cerveau sent intimes son infliiencc sur le 
reste de I’e'conomie animale est grande; toute operation dont 
il est le sujet, entrainc ne'cessairement un certain degre' d’ir- 
ritation , et quelquefois une inflammation grave j I’ope'ralioii 
dont il s’agitpeut done hater la rnarche d’une autre maladie , 
dont le terme ne pent etre que fatal j elle pent en de'velopper 
d’autres qu’il aurait e'td an pouvoir de Part de prdvenir, et 
qu’il n’a pas la puissance d’arreter; elle peut eniin entrainer 
la perte de I’organe , et causer une difibrmite facbeuSe , dans 
des cas oii il est impossible qu’elle ait aucun succes. 

Il faut absolumeut s’abstenir d’ope'rer dans les cas de cata¬ 
racte complique'e, suiplijlome, ouprolongemeut conoide 
de la come'e transparente; d’hjdroplithalmie', d’atrophie du 
corps vitre', et de cancer du globe de I’ceil cu de la conjonc- 
tive. Il est inutile d’opdrer dans les cas ou Tamaurose com- 
plique la cataracte, et dans ceux ou une taie occupe une si 
grande e'tendue de la come'e transparente , qu’apres I’ope'ra- 
tion les rayons lumineux ne pouri’aient pe'ne'trer au fond de 
I’ceil, meme en pratiquant une pupille artificielle. On ne doit 
pas ope'rer sans traitement me'dical pre'alable, dans les cas de 
Jtuxion habituelle des paupieres et de la conionctivej de re'ei- 
dives frdquentes<f’opA/Ao*72fe, surtout apoplectique j de^en- 
sibilite vicieusede I’oeil, d’ulceres de la come'e transparente, 
de resserrement extreme de la pupille j A’injlammation chio- 
nique et habituelle de I’inte'rieur du globe j de diathese scrophu- 
leuse-, de gonorrhe'es ve'ne'riennes; de douleurs de tele rhiuna- 
tismales, goutteuses , ou catarrhales ; enfin, pendant la durde 
d’lin rhume, ou de toute autre affection de poitrine, ayant la 
toux pour symptome. 

On a longtemps mis au nombre des circonstances les pins 
importanfes pour le choix de I’e'poquc la plus convenable a 
I’ope'ration, les progres que la mala^io avsit de'ja faits : on ap- 
pelait maturite de la cataracte , cet e'tat ou I’opacite' du cris- 
tallin dtant complete , onsupposait la plus grande consistance 
possible an coips opaque qui s’opnosait a la vision, 'fant 
qu’a durd I’erreinr touchant le ve'ritablc sidge de la cataracte, 
cette opinion avait de lavraisemblance. Avec les connaissanced 
que Ton a acquises depuis , et lesmdtbodes opdratoires que 
Ton pratique, cette condition serait tout-a-fait nulle , si n’d- 
tait la cominoditd dont peut etre la couleur que le cristallin 
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a pris , pour suivre de I’oeil le jeu des instrumens; mais des 
raisons plus solides portent a faire un choix de'terniine' dans 
la dure'e de la cataracte, pour le moment de Topdration : 
Ic diagnostic des complications dont cette maladie est suscep¬ 
tible , est quelquefois trop difficile , les probabilitds pour ou 
contre I’inflammation consecutive de I’ope'ration, sont trop 
douteuses, I’inflammation se communique trop facilement 
d’un ceil a Tautre , pour ne pas attendee que la cataracte soit 
accomplie sur les deux yeux, et que le malade soit totalement 
prive de la lumiere pour opdrer " il suit de la, que Ton ne 
doit jamais ope'rer quand un seul ceil est alfecte, et surtout 
quand la cataracte reconnait une cause exte'rieure, que la ma¬ 
ladie est stationnaire, et que I’aiitre ceil n’est point malsain. 

Le choix de la saison n’estpas indifferent : I’hiver, les temps 
froids et humides exposent trop au rhume, pour courir le 
danger des secousses perpe'tuelles que pent causer une 
toux fre'quente. Ce serait e'galement une grande imprudence 
de choisir pour cette operation des saisons ou regnent des 
e'pide'mies catarrhales : on sait combien les ophthalmies sont 
communes dans ces cas. 

Si la cataracte est simple , ou , si un traitement me'thodi- 
que a fait disparaitre toute complication, I’ope'ration n’exige 
d’autre preparation que les precautions d’usage, a la veille 
de toute opeTation qui pent avoir pour effet une inflamma¬ 
tion locale : quelques jours de regime, des boissons laxatives 
et des lavemens doivent suffire. Ces moyens out pour but de 
deliarrasserles voies alimentaires, et de diminuerTexcitabilite. 
II faut aussi vaincre la timidite du malade , et accoutumer 
sou ceil au contact des instrumens et des doigts, dans les cas oil la 
crainteproduit une mobilite' excessive de rorgane.Enfin,lorsqi!e 
la pupille est extrememeht resserre'e, on pent tirer un parti 
avantageux de I’application faite, unc heure avant I’ope'ration, 
del’extraitde jusquiame, ou de celui de belladona, place 
sur le bord-4es paupieres ou sur la conjonctive : ce moyen 
procure les Wantages de mettre la maladie completement a 
ddcouvertj de faire connaitre quelque adhe'rence de I’iris avec 
la capsule du cristallin, et de faciliter le jeu des instrumens 
etle passage du cristallin, quand on se propose de I’extraire. 

La mdthodeope'ratoireappele'e abaissemeni de la cataracte, 
m^ritait cette de'nomination autrefois : en effet, on se propo- 
sait ge'ne'ralement de porter en has, dans la cliamlire poste- 
rieure de I’oeil, le corps opaque qui gffiiait les functions de la 
pupille, et dont on ignorait la nature • mais depuis que Ton 
est assure' que le cristallin est le sidge de la maladie, et que 
Ton a pour but de le ddtourner, en le plongeant pro fond e'ment 
dansle corps vitrd et dans lapartie infdrieure externe et pos- 
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te'rienre de ce meme corps, cetlc methode merite mieux le 
nom de deplacement. 

On y a toujours employe une tige de m^tal, d^lie'e, aigue, 
monte'e sur un manche, et appele'e aiguille, que I’on a fait 
pe'ne'trer, tantotparla scle'rotique,a une distance variable du 
limbe de la corne'e transparente, tantot par la corne'e elle- 
meme, et dont la forme a varie' selon les ide'es que les divers 
ope'rateurs s’e'taient forme's de la maladie , et I’intention qu’ils 
se proposaient. Ce n’est pas ici le lieu de faire connaitre toutes 
ces variations : ce serait faire I’histoire d’un grand nombre d’er- 
reurs, et d’un nombre encore plus grand d’ide'es singulieres 
et bizarres. 

On emploie aujourd’hui pour cette ope'ration, ou des ai¬ 
guilles dont I’extre'mite' aplatie cn forme de langue de carpe, 
ou de fer de lance, est droite ou recourbe'e , oubien des ai¬ 
guilles dontl’extre'mite' aplatie surtrois faces, comme le poin- 
con du trois-quart, est le'gerement renverse'e (voj-ez les plan¬ 
ches ). Scarpa, professeur dePavie, est I’inventeur de ce der¬ 
nier instrument, dont il a peut-etre pris I’ide'e dans une dis¬ 
sertation de Frejtag. L’on pre'fere aux aiguilles coniques, 
celles dont I’extre'mite' pre'sente des trancbans, dans I’intention 
de couper , plutot que de piquer simplement, ceux des nerfs 
ciliaires sur lesquels riristrument pourrait tomber lors de son 
introduction; d’ailleurs , comme nous le verrons dans la suite, 
ces trancbans peuvent devenir utiles dans le cours de l’o|)^- 
ration. Quelle que soit la forme de la pointe , la tige doit etre 
cylindrique et dgale , afin d’avoir la liberte' de I’introduire ou 
de la retirer sans re'sistance, et pour cpx’elle remplisse autant 
que possible I’ouverture qu’elle a faite pour pe'ne'trer. II faut 
aussi que le manclie soit taille' a pans, afin qu’il soit tenu fer- 
mement, et qu’il puisse etre fixe' entre les doigts a tous les 
degre's de rotation, et qu’une marque distinctive, trace'e sur ce 
meme manche, indique la correspondance des pans des 
bords , pour les aiguilles droites, et celle de la convexite' ou 
de la concavite' de la courbure de la pointe, pour les aiguilles 
quiont cette disposition j en efiet, il est des momen's pendant 
I’ope'ration, on I’opdrateur ne pent plus observer la disposition 
et le jeu de la pointe de son instrument. 

Lemalade sera assis sur un tabouret un peu bas, ou sur une 
chaise dont le dossier ne soit pas trop dleve', et il sera situe' de 
maniere que le jour e'claire obhquement ses yeux. tin bandeau 
et un gateau de charpie ou de coton, couvriront I’oeil qui ne 
doit pas etre opdre' le premier, et bomeront ainsi jusqu’a un 
certain pointsesmouvemensjun aide, situe' derrierele malade, 
sera charge' de servirdepoint d’appuia sa tete eta ses dpaules, 
et d’assuje'tir lapaupiere supe'rieure del’mil qui doit etre opdrd. 
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L’alde doit employer, pour soulerer aiiisi la paupiere, I’index 
de la mainoppose'eai’ceil quiva etre op)e're',afin que la tempe 
correspondante soit Lien libre, ct que I’ope'rateur ne soit pas 
gene' poury prendre son point d’appui^ Fauti-e main sera place'e 
sous le menton pour assuje'tir la tete. L’ope'rateur doit etre 
assis en face du malade , le plus pres qu’il est possible , et sur 
uii sie'ge plus haut^il doit pouvoir appuyer le pied correspon- 
daut a I’eeil qu’il vaope'rer, sur un corps solide et assez e'ievd, 
pour que sou genou Iburuisse un point d’appui a sou coude. II 
prendra de la main qui correspond a I’ooil malade, I’instru^ 
meut dontil se propose de se servir. Quelques-uns,poure'vitcr 
d’ope'rer avec la main gauche a I’ceil droit, et pour pouvoir 
faire usage de la main droite dans tous lescas, font contouruer 
latige de I’aiguille , ensorte qu’elle puissepasser par dessusla 
racine du nez j mais on sent que cette de'viation jieut trom- 
per I’ceil et la main, et rendre incertains les mouvemens dont 
I’ope'ration se compose. L’instrument doit etre tenu comme 
une plume a e'crife, ensorte que les deux derniers doigts puis- 
seut prendre un point d’appui sur la tempe. 

L’expe'rience a prouve' que les accidens que Ton redoutait 
en introduisant I’aiguille a travers la scle'rotique, ne sont pas 
autanta craindre qu’on I’avait pense'^ que le lieu le plus com- 
ifaode pour cette petite ponction , n’est pas le contour de la 
corne'e transparente j ensorte qu’on a renonce' a ce proce'de', 
qui n’a jamais fait un grand nombre de prosdlites, et qui d’ail- 
leurs , ne pourrait etre propre qu’a de'placer le'gerement le 
cristallin, en lepoussant vers le has. Le cotd exteme de la scle'¬ 
rotique , attenant la corne'e transparente, est le point pre'fe'rd 
pour I’introduction de I’aiguille ; mais dans ce lieu correspond 
le ligament ciliaire, etplus loin, le bord antdrieur de la retine: 
il est maintenant de'cide', parmilespraticiens, que, pour e'viter 
de blesser I’un et I’autre organe, if faiit que la piqure tombe 
a une ligne et demie du limbe de la corne'e transparente j il 
faut d’ailleurs , pour que ce point soit place' a une e'gale dis¬ 
tance des deux extre'mite's de la ligne courbe que I’ori va faire 
parcourir au cristallin, qu’il re'ponde un peu au dessous de 
I’axe transversal du globe de I’ceil. Personne n’a mieux senti 
et mieux de'veloppe' les raisons gdome'triques de la regie de 
cette partie de I’ope'ration, quo "Petit de Namur ( Academ. 
des Sciences de Paris.) 

Dans son introduction, Taiguille perce la conjonctive, la 
scle'rotique, la choro'ide , et une partie du bourrelet circulaire 
que forme le corps vitre' autour du chaton que le cristallin oc- 
cupe. Dans ce trajet, elle peut blesser quelques-uns des nerfs 
cihaires, entre la scle'rotique et la choro'ide et Ton a attribud 
a cele'ger accident, les voxnissenaens que Ton a vu quelquefois 

30, 
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survenirpendantrope'rationj mais cetle circonstance n’estpas 
aussi grave qn’on I’a cm j et s’il faut en juger par le symptome 
dont il s’agit, il parait qu’elle a lieu bien rarement.’ 

L’aiguille uue fois inlroduite, onpeut user de plusieurs pro- 
ce'de's flour de'placer le cristallin : les uns portant I’aiguille au 
devant, et successivement au dessus de ce corps, appuient 
Tinstrument sur son bord supe'rieur , et pressant de haut en 
bas, le d^priment en lepoussant dansle bas de la cbambre pos- 
te'rieure , et successivement eritre le partie infe'riem'e du corps 
vitre' et le point correspondant de la cboroide. D’autre^ por¬ 
tent Taiguille de derriere en devant a travers le cristallin, jus- 
qu’a ce que la pointe de I’instrument se montre a la face an- 
te'rieure du corps a de'placer, qu’ils cpnduisent dans le meme 
lieu, ou enbaseten dehors , a travers le corps vitre'. D’autres 
enfin , appuient I’aiguille sur la partie ante'rieure du cristallin, 
et pressant ce corps d’avant en arriere et de haut en bas et en 
dehors, le conduisent a la partie posterieure , inferieure et 
externe du corps vitrd, a travers une de'chirure de ce meme 
corps, et suivant un trajet en arc de cercle, dont la perfora¬ 
tion des membranes est le centre, et dont I’aiguille reprcsente 
le rayon. Le premier de ces proce'de's a I’inconve'nient dc ne 
pas porter le cristallin assez loin de sa situation naturelle , et 
de lui faire faire un certain chemin dans un espace. libre, 
d’ou rien ne peut I’empecher de s’e'chapper : il faudrait pou- 
voir le presser tout entier au dessous du corps vitre', ce qui 
exigerait un mouvement fort e'tendu, et diflicile a exe'cuter 
avec pre'cision. Le second et le troisieme proce'd^s ont I’a- 
vantage de porter le cristallin beaucoup plus loin, et de 
le plonger tout entier dans le corps vitrd, a travers uue 
de'chirure de ce meme coqis; ensorte qu’on le laisse en- 
tourd de membranules qui vont s’enflammer , adhe'rer entre 
elles et emprisonner, pour ainsi dire, le cristallin, a moins 
que le replacement ne s’opere peu de temps apres j mais le 
second pre'sente un de'savantage qui ne se trouve pas dans le 
troisieme : la pointe de I’aiguille qui traverse le cristallin se 
montre a sa face ante'rieure; ensorte qu’elle est a de'couvert 
pendant toute la dure'e du mouvement par lequel on de'place 
ce corjis, et qu’elle peutblesser et ddchirer, dans une plus ou 
moins grande e'tendue, la re'tine et la choro'ide; comme if 
y en a des exemples ; dans le troisieme proce'de', au contraire, 
la pointe de I’aiguille reste constamment appuyee ou meme 
plongde dans I’e'paisseur du cristallin, qui de'fend les parties 
de son action. 

Depuis que Ton connait la ye'ritable nature de la cataracte, 
plusieurs praticiens ont senti I’importance du pre'cepte de 
de'chirer la capsule cristallcide avant de proce'der au d^pla- 
cement du cristallin ; non pas qu’on ait eu I’intention de lais- 
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ser cette membrane en place, puisqu’il arrive smivent qu’elle 
est opaque j mais bien plutot dans la vue d’en entrainer la 
plus grande partie possible avec le cristallin, et de pre'venir la 
re'sislance qu’elle pourrait opposer, et la de'chirurc qui pour- 
rait en etre la suite , pre'cisdment dans le lieu de Taction de 
Taiguille, ce qui ferait qu’elle resterait toute entiere en place, 
et seulement ouverte. Mais une aiguille droite n’est pas dis- 
pose'e de la maniere la plus convenable pour cet usage j c’est 
aussi^Tune des principales raisons qui ont introduit Tnsage 
des aiguilles a pointe recourbe'e. Mais telle qu’elle estemployee 
par le professeur Scaqia , elle nous parait avoir un inconve¬ 
nient qui a fixe' Tattention des meilleurs praticiens francais : 
I’extre'mite' de Taiguille e'tant aplatie surtrois pans, elle pre'- 
sente une cote dans la concavite' de sa courbure; ensorte que 
cette espece de tranchant peut entamer le cristallin et sa cap¬ 
sule , diviser totalement Tun et Tautre, passer a trav'ers, et 
les laisser en place, dans le mouvement ^ue Ton fait pour 
les de'placer. Aussi , en France, et parficulierenient les pro- 
fesseurs Dubois et Dupuytren , qui ont beaucoup employe 
cette me'thode ope'ratoire, et qui en ont retire' de grands avan- 
lages, a-t-on renonce'a la forme triangulaire de Taiguille 
courbe. On ne Temploie plus qu’aplatie sur deux faces, assez 
large, et recourbe'e sur Tune de ses faces ( voj-ez les planches). 
On porte cet instrument a travers la scle'rotique, devant le 
cristallin; on ddcbire autant qu’on le peut la capsule cristal- 
loide ante'rieure j on fixe ensuite Taiguille obliquement devant 
le cristallin, de maniere que la pointe de Tinstrument s’en- 
fonce dans la partie superieure interne de ce corps j et par un 
mouvement uniforme et prolong^, qiie Ton exe'cute en rele- 

. vant le manche de Tinstrument et le portant en devant, on 
conduit le cristallin en bas, en arriere et e'n dehors, dans Te'- 
paisseur du corps vitre'. II faut soutenir le cristallin dans cette 
situation pendant quelques minutes , pour laisser le temps au 
corps vitre' de se relever .dans le lieu de la ddchirure que Ton 
vient d’y faire. Par la, ce coqjs peut opposer lui-meme un 
obstacle au retour du cristallin. On retire ensuite Taiguille 
lentement , et dans la direction ou elle se trouve. 
’ Si le cristallin se trouve mou, il peut, malgre' toutes les 
precautions convenables, etre divise' et non pas ddplacd par 
Taiguille. 11 serait tres-difficile ators de de'placer un ^ un , 
et d’assujdtir dans le corps vitre' les fragmens du cristallin. It 
vaut mieux briser encore, broyer, pour ainsi dire, cet organe^^ 
ct en porter les fragmens , aussi bien que les lambeaux de la 
capsule, dans la chambre ante'rieure. L’expe'rience a prouve' 
que, mace'rds dans I’humenr aqueuse, ces corps sont dissoua 
ct absorbe'5. 



Si le cristallin esl reduit en pulpe, s’il forme ce que I’on ap- 
pelle line cataracte laiteuse, des quo la capsule est ouverte , 
cette bonillie blanche se re'pand dans les deux cbambres, 
trouble I’humeur aqueuse , et empeche de suivre le jeu des 
instrumens. Comme la coloration de rbumeur aqueuse se fait 
dans la succession de quelques instans, des qu’on s’apergoit 
de la nature du cas, il faut s’empresser de de'chirer le plus 
amplement possible la capsule cristallo'ide , tant qu’on peut 
distinguer raiguille et la gouverner avec surete'. Au bout de 
quelque temps , I’absoqjlion aura fait disparaitre Thumeur 
aqueuse trouble'e, et I’ou trouvera pour lors la capsule cris- 
talloide, ou amplement de'truite et pouvant livrer passage 
aux rajons lumineux, ou re'duite en lambeaux d’une certainc 
e'tendue, qui peuvent gener encore la vision: dans le premier 
cas, on peut laisser les choses en cet dtat, attendu que la vue 
peut s’exercer, et que d’ailleurs , Tabsorption peut encore agir 
sur les lambeaux. Mais, dans le second cas, on ne peut se dis¬ 
penser d’introduirc de nouveau I’aiguille pour se'parer les plus 
gi-ands lambeaux de la membrane , etles jeterdans la ebambre 
antei-ieure. 

Enfin , dans le cas d’ossification de la membrane cristal- 
loide , il serait imprudent dc pratiquer le de'placement du 
cristallin, et de porter la membrane ossifie'e, a travers le corps 
vitre', pres ou sur la re'tine. On peut s’apercevoir de cette 
complication a la durete' du coips que Ton touche, et au 
mouvement de totalite' qu’on lui imprime, du moment qu’on 
appuie sur lui avec I’aiguille. Des lors il faut renoncer a la 
me'tbode, et pratiquer celle de I’extraction du cristallin. 

Les suites du de'placement artificiel du cristallin sont or- 
dinairement fort simples : une le'gere douleur, un engorge¬ 
ment me'diocre des paupieres et des vaisseaux de la conjonc- 
tive , une plus grande se'cre'tion des larmes , sont les seuls 
symptomes qui se manifestent le plus souvent j et le repos, 
I’obscui'itd, le re'gime et des lotions relacbantes suffisentpour 
les dissiper. Quelquefois cependant, il survientdes symptomes 
plus graves j et quoique I’inflammation de I’oeil soit bien plus 
rare a la suite de I’ope'ration par cette me'tbode , et que ce 
soit un de ses principaux avantages , on voit encore cet acci¬ 
dent suiv'enir , soit que le sujet fiut de'favorablement pre'dis- 
pose', soit que I’ope'ration ait pre'sente' des difficulte's qui I’aicnt 
rendu longue et pe'nible. Le plus commun de tons les accidens 
a la suite de cette ope'ration , e’est le resserrement graduel et 
I’oblite'ration complete de la pupille. Nous croyons avoir ob¬ 
serve' que cet accident est determine' par une inflammation 
chronique de I’iris , et peut-etre de tout I’inte'rieur de I’oeil: 
nous I’avons vu survenir fre'quemment a la suite de cette ope'- 



Cat 3ii 

ration exe'cut^e avec beaucoup de peine par la de'pression di- 
recte du cristallin. Dans ce cas, I’aiguille n’a pas assez de 
prise sur le biseau e'troit que reprdsente le bord du cristallin; 
il est aise que I’instrument glisse, ou que le cristallin tourne 
autour de I’aiguille; alors il devient tres-difficile dfe le fixer; 
I’opeTation peut etre longue et douloureuse, etc. Du reste, 
nous avons e'te t^moinsde plusieurs cas ou I’on a borne' les 
progres du resserrement de la pupille, et pre'venu son oblite'- 
ration , par I’application fre'quente do I’extrait de belladona. 

La seconde nae'thode ope'ratoire propre ala gue'rison de la! 
cataracte, consiste dans une incision de la corne'e transpa- 
rente, assez e'tendue pour permetlre le passage du cristallin, 
et pour en faire I’extraction. De tous les instruraens qui ont 
e'te' invente's pour faire cette operation, depuis Petit et Da- 
viel qui la concurent et I’exe'cuterent, il n’cst reste' dans la 
pratique que le couteau de Wenzel et celui de Richter (Vojez 
CERATOTOME et les planches') : nous compterons pour rien les 
instrunaens a ressort de Gue'rin et de Dumont, et nous n’en- 
trerons pas dans le de'tail historique de toutes les inventions 
qui se sontsucce'de'es , et que le temps a plonge'es dans I’oubli, 
depuis que Daviel a trouve' la me'lhode, et que Lafaye a fixe' 
le proce'dd. Nous dirons seulement, ou plutot, nous rappel- 
lerons que le ce'ratotome de Wenzel est une lame de lancette 
e'mousse'e dans les cinq sixiemes de I’un de ses bords, et mon- 
tde sur un manche ; que celui de Richter est une lame py- 
ramidale , tranchante dans toute la longueur de I’un de ses 
Lords, dmoussde dans les cinq sixiemes de I’autre , et mon- 
tde dgalement sur un manche fixe. Nous remarquerons que 
les ouvriers francais et allemands laissent re'gner dans toute 
la longueur de la lame de ce dernier, et tout pres du dos, 
line cote arrondie , qui donne beaucoup de force a la pointe, 
mais qui est en meme temps la source de quelques inconve'- 
niens : il en re'sulte que I'inclinaison des deux biseaux qui 
font le dos est trop vive, que ce meme dos conserve trop d’e'- 
paisseur, et qu’il ne peut remplir exactement Tangle supd- 
ricur de Tincision que Tinstrument a de'ja faite a la cornde ; 
ce qui donne lieu a Thumeur aqueuse de s’e'couler, et a Tiris 
de s’affaisser , et de se prdsenter sous le tranchant du ce'ra¬ 
totome. L’inconvdnient est encore plus grand, quand on 
formeune facette sur le dos, ce que Ton ne manque presque 
jamais de faire en Fi-ance. Tout en conservant la cote qui 
sert a donner a la pointe la soliditd qui mdrite a Tinstrument 
la supdrioritd dont il jouit, il serait a souhaiter que cette 
meme cote fut placde a une plus grande distance du dos de 
la lame, qu’elle fiut fort adoucie, et que le dos de la lame 
ne fut autre chose qu’un tranchant dmoussd. 
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L’avantage d’avoir une pointe solide est d’une grande im¬ 
portance dans le ce’ratotome destine' a I’ope'ration de la ca- 
taracte: Cet instrument est destine' a traverser la chambre an- 
te'rieure de I’oeil, selon I’un des diametres de la come'e trans- 
parente, et a former un lambeau demi-eirculaire de cette der- 
Tiiere , comprenant sa demi-circonfe'renee, ce qui re'sulte du 
progres uniforme d’une lame droite et de largeur croissante, 
a travers une membrane solide , repre'sentant une portion de 
spbere. L’instrument, dans tons les instans de son action , 
doit former la corde de I’arc que la cornde transparente re- 
pre'sente par sa courbure. Or, dans le moment de Fimmer- 
sion de I’lnstrument, I’ope'rateur est le maitre de lui donner 
le degre' d’inclinaison qu’il veut, par rapport au plan du point 
de la corne'e dans lequel il le plonge •, mais dans le moment 
de I’e'mersion, il faut absolument que la lame du coutean 
soit parallele au diametre correspondant de la corne'e, etpar 
consequent, que sa pointe se pre'sente sous un angle fort 
aigu au plan de la face poste'rieure de la come'e qu’il doit 
pe'ne'trer pour ressortir. Dans ce moment, si la pointe du 
couteau est solide , elle pe'ne'trera malgre cette circonstance; 
mais si elle estfaible, elle se laissera re'fldchir par I’obliquite' 
de la surface, et elle pliera, si elle est molle, ou elle cas- 
sera , si elle est trempe'e seel Nous avons vu arriver Fun et 
Fautre accident, qui peuvent au moins rendre I’ope'ration 
plus longue et plus pdnible. L’instrument de Richter ue pre'¬ 
sente pas ces inconve'niens , et pour cette raison, nous parait 
me'riter la pre'fe'rence. Quand ala forme de la lame, elle est 
fort indiffe'rente , poiirvu que, dans I’accroissement de sa lar¬ 
geur de la pointe a la base, elle de'passe le demi-diametre 
de la corne'e transparente , et que sa longueur ne soit pas telle, 
qu’on ne puisse acbever la section sans un mouvement trop 
e'tendu de la main, et sans pouvoir blesser d’autres parties 
avpc la pointe ( Vojez ceratotome, et les planches). 

Le malade sera situe' assis, et contenu par les aides, comme 
pour Fopdration selon la me'thode du de'placement du cris- 
lallin. L’ope'rateur se placera de la meme maniere,, assuje'tira 
I’oeil qu’il doit ope'rer le second , et fera contenir de meme 
la paupiere supe'rieure. On a proposd une foule d’inventions 
pour tenir’les paupieres et pour assuje'tir le globe de I’oeil: 
mais les paupieres peuvent etre facilement maintenues par le 
seul secours des doigts de Faide et de Fope'rateur. Quant an 
globe de J’oeil, il faut convenir que ses mouvemens sont 
une source d’inconve'niens , et qu’il serait avantageux de 

.les empeeber, et de pouvoir fixer Forgane j mais si I’on 
considere la difficulte' d’assuje'tir par la pression un or- 
gaije spbe'rique sur lequel on ne pent point agir par les 
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points correspondans aux extre'mites de ses plus grands dia- 
metres j qu’une forte compression est ne'cessaire pour agir 
sur lui eificacement avec ce de'savantage ; qu’au moment 
oil la section de la corne'e est termme'e, cette compression 
pent devenir tres-dangereuse j qu’il est impossible quel’op^- 
rateur et I’aide principal s’entendent si bien entre eux que 
le dernier n’ait quelque distraction , et ne continue la com¬ 
pression au dela du besoin; que les instnimens propres a assu- 
je'tir le globe de I’ceil en le blessant, ont un grand incon- 
ve'nient de plus; enfin, que la mobility de I’oeil n’est a craindre 
qu’au commencement de I’ope'ration, et que si I’instrument 
avance surement et bardiment, la mobilite' de I’oeil cesse 
presque totalement, onsentiral’inutilite' de tous lesreleveurs, 
speculum., ophthalmostats, etc., quiont ^te'invente's jusqu’a 
ce jour. L’aide, place' derriere le malade, soutiendra done la 
paupiere supe'rieure de la manicre de'ja indique'e, I’ope'rateur 
assuje'tira lui-meme la paupiere infe'rieure avec le doigt in- 
dicateur de la main oppose'e a I’oeil qu’il opere ; mais I’un et 
I’autre s’abstiendront de comprimer le globe de I’oeil. 

L’instmment sera saisi par les trois premiers doigts de la 
main correspondante a I’oeil qu’il s’agit d’ope'rer; de la droite 
pour I’oeil gauebe, et vice versd. Les doigts seront distribuds 
surle rnanche, demaniere que le pouce re'ponde a I’intervalle 
de Yindex et du medius, et que ce dernier e'tant placd tout 
pres de I’origine de la lame, Ton puisse a volontd le reculer 
ou I’avancer, pour de'couvrir une plus ou moins grande quan- 
tite' du manebe , sans bouger les deux autres. Les deux der- 
niers doigts doivent etre libres, et doivent pouvoir prendre 
un point d’appui solide sur la tempe , le plus haut et le plus 
en dehors qu’il se pourra, afin qu’ils ne genent pas le rcste 
de la main. A la faveur d’un Idger niouvement de pronation, 
la lame du ce'ram/ome sera porte'e le plusperpendiculairement 
possible sur la face ante'rieure de la corne'e transparente, 
a une ligne de la partie externe et supe'rieure de son limbe, 
et sur I’extre'mite' supe'rieure d’un diametre de cette mem¬ 
brane qui tiendrait le milieu entre le vertical et I’borizontal. 
La pointe doit pdne'trer toute I’e'paisseur de la corne'e dans 
la meme direction; mais ensuite elle doit etre portde promp- 
tement dans un sens parallele a celui de la face ante'rieure 
de I’iris, et parcourir ainsi avec ce'le'rite' toute la ebambre an- 
tdrieure, pour tomber sur un point de la face interne de la 
cornde, parallele a celui par lequel elle a pe'ne'trd, et percer 
dans ce meme point, et de dedans endebors, toute I’e'paisseur 
de la corne'e transparente. Alors, sans interrompre le mou- 
vement par lequel I’instrument estpousse', il faut continuer 
de le faire avancer dans la meme direction; et la lame s’en- 
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gageant par une partie qui devient de plus en plus large, 
son tranchant divisantles parties , tandis que le dos j prend 
seulement uii point d’appui, on coupe la corne'e transparente 
selon une ligne demi-circ’ulaire , qui se maintient a une dis- 
tanee d’autant plus e'gale de la circonfe'rence de cette mem¬ 
brane , qu’on a conduit la lame de I’instrument plus paralle- 
lement au plan que cette meme circonfe'rence repre'sente. La 
direction oblique selon laquelle le couteau a du etre conduit, 
fait que le lambeau demi-circ.ulaire de la corne'e est tourne' 
en bas et en dehors ; ensorte que I’extre'mite' la plus de'clive 
de I’incision est habituellement recouverte par la paupiere 
infe'rieure, dans la situation naturelle de celle-ci, et qu’a 
la suite de I’ope'ration, les bords de la section sent tenus 
affronte's par le seul me'eanisme de ces rapports. Au con- 
traire, si la coupe est faite horizontalement, le sommet du 
lambeau demi-circulaire de la cornde rdpond au bord de la 
paupiere infe'rieure , qui tend a le relever, ou a ddprimer le 
bord opposd de la section, quand elle n’appuie que sur ce 
dernier j e’est pomr e'viter cet inconve'nient, et la suppura¬ 
tion de la plaie et I’inflammation inte'rieure de I’oeil, que 
Ton a imagine' de donner a la section de la corne'e ila direc¬ 
tion oblique que nous avons prescrite; et il faut convenir que 
cette modification inge'nieuse est d’une grande importance 
sous ce rapport. 

Dans cette premiere partie de Fope'ration, on pent com- 
mettre plusieur fautes, qu’il est important d’e'viter : i“. on 
pent plongcr le couteau trop profonde'ment en I’enfoncant 
dans la corne'e transparente, et pe'ne'trer ainsi I’im pres desa 
grande circonfe'rence j e’estpour e'viter cet inconvenient, qu’il 
est essentiel de porter d’abord I’instrument avec le'ge'rete', et 
de changer promptement sa direction, des qu’on s’apercoit 
que sa pointe a pe'ne'tre' dans la chambre ante'rieure de I’oeil j 
a", si Ton he'site a parcourir rapidement la chambre ante'¬ 
rieure et a pai-venir promptement au point de la cornde par 
lequel la pointe de I’instrument doit ressortir j surtout, si, faute 
d’assurance sufifisante, on exe'eute desmouvemens latdrauxqui 
de'truisent le rapport exact de la lame avec la plaie qu’clle fait 
etqu’elle doit remplir dans tous les instans^ enfin si, craignant 
d’avoir donne' a I’instrumcnt une direction vicieuse , on le fait 
re'trograder pour lui en donner une meilleure , on laisse e'eou- 
Icr rhiuneur aqueuse, I’iris cesse d’etre tendu, il s’affaisse, 
se plisse au bas de la chambre ante'rieure , et ses rides se prd- 
sentant sous le tranchant de la lame, risquent d’etre conpdesj 
ce qui fait a cette membrane une ouverture avec perte de subs¬ 
tance, et une diiformite' plus ou moins grande. Cet inconve'¬ 
nient peut ne pas nuire a la vision, mais il pent donner lieu 
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a I’inflammation de I’inteTieiir de I’ceil j anssi est-ce poitr I’e- 
viter, que Ton a renonce a ua precede fait pour doniier plus 
d’e'le'gance a I’ope'ration , mais qiii exige une tres-grande 
adresse : il consiste a porter la poirite du couteau a travers la 
pupille, sur la capsule du cristallin, a fairc en passant a cette 
membrane une section demi-circulaire semblable a celle de 
la corne'e transparente, et terminer ensuite cette derniere. 
Cette manoeuvre extremement de'licate, exige une deviation 
de la lame, pendant laquelle on peut laisser dcouler I’humeur 
aqueuse. Des praticiens d’line grande habilete' I’ont trouve'e 
trop difficile ettrop pe'rilleuse a exe'euter, ety ont totalement 
rcnonce'. Nous pensons qu’il faut imiter cette prudence , et 
qu’il vaut mieux achever d’abord avec suretd et exactitude la 
section de la corne'e , et faire en second lieu I’ouverture de 
la capsule du cristallin. Si, malgre' les pre'eautions indique'es, 
on ne pouvait e'viter I’affaissement de I’iris, on conseille de 
faire avec le doigt, et a nu sur la comde , une friction qui, 
en irritant la conjonctive , de'termine la contraction de I’iris, 
alin d’effacer les rides qu’il forme : e’est le seul moyen par 
lequel on puisse obtenir ce rdsultat avantageux , mais il ne 
re'ussit pas toujours j 5“. si I’on dirige la pointe de I’instru- 
ment en devant, dans le moment ou on I’applique a la iface 
poste'rieure de la cornde transparente pour ressortir de la 
chambre antdrieureet surtoutsi I’on fait usage du edratotome 
de Wenzel, on risque de retoumer ou de casser la pointe 
de I’instrument. Il est important, pour dviter ces deux acci- 
dens, de suivre le mouverrient de I’oeil, qui s’incline toujours 
nn peu en dedans , et quelquefois au point de cacher sous 
les paupieres le point sur lequel I’instrument est appuyd : ce 
dernier ne manqne pas de pdndtrer le point de la cornde que 
Ton a choisi, pourvu qu’il y soit ddja fixe par la plus le'gere 
entamure ^ et en ramenaiit I’oeil en devant, par une le'gere 
ijiclinaison de I’instrument, apres avoir suffisamment soutenu 
faction de ce dernier, onne manque pas de trouver sa pointe 
an dehors de la cornde transparente. A la ve'ritd, en sccon- 
duisantainsi, on s’expose a faire une Idgere blessure a la con- 
jonctive , sous la paupicre infdrieure; mais qu’est-ce que ce 
le'ger inconve'niant, aupres de ceux que I’on peut dviter de 
la sorte ? 4°- si porte la pointe du edratotome trop pres 
do la circonfe'rence de la cornde transparente, pour ressortir 
de la chambre antdrieure, ou bien si Ton incline ensuite son 
tranchant en arriere ou en devant, on peut etre conduit a 
prolonger I’incision sur la scle'rotique , a blesser le ligament 
ciliaire et meme la grande circonfdrence de I’iris j ou bien a 
faire une section droite de la corne'e, qui passe trop pres de 
ion centre , ime section trop courte, et surtout trop dtroite 
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pour le passage du ci-istallin : les premiers inconve'nicns de 
cette section de'fectueuse peuvent avoir pour re'sultat une 
inflammation des plus graves eC la perte de I’ceil; le second 
expose a des pressions r^ite'rdes et violentes, qui peuvent tout 
de'sorganiser. 

La section de la comde transparente e'tant faite , il s’agit 
d’ouvrir la’capsule du cristallin : on j emploie un instrument 
scmblable a celui que Sharp inventa pour la section de la cor- 
ne'e, et qm'ressemble au de'chaussoir des dentistes ( Vojez 
RiSTiTOME et les planches). Le dosconvexe decet instrument 
pent passer commoddment sous le lambeau de la corn^e 
transparente, et son tranchant concave pent etre portd sur la 
capsule du cristallin, a travers la pupille , sans risquer de 
blesser I’iris , pourvu , toutefois , qu’on ait soin de le retirer 
par Tangle exteme de Tincision de la corne'e. Quelques-ims 
prdferent pour cet usage Taiguille courbe de Scarpa • et peut- 
Ifre cet instrumeht a-t-il sur Tautre Tavantage d'un moindre 
volume, d’occupermoinsde place dans Toeil, et de permettre 
a Tope'rateur d’ensuivre mieux le jeu : Tessentiel n’est pas de 
faire a cette membrane une section re'guliere, comme pom- 
la corne'e transparente, mais de Touv^ir amplement, et sous 
ce report, Taiguille pent suffire ; mais ce qui nous paralt 
plus important, e’est de faire cette ouverure vers la partie in- 
ferieure de la capsule: on en sentira mieux les raisons quand 
nous aurons expose' lamaniere de faire Textraction du cristallin. 

La comde transparente et la capsule cristallo'ide e'tant suf- 
fisament ouvertes, il suffit de comprimer Toeil pour en faire 
sortir le cristallin , devenu totalement libre. La meilleure di¬ 
rection a doimer a cette compression, e’est de Texercer a la 
partie superieure du globe , sur la scle'rotique, attenant la 
comde tran^arente, et de devant en arriere : le bord supe'- 
rieur du cristallin rdpond a ce point j on le repousse ainsi 
en arriere ; et la capsule e'tant ouverte en bas, rien n’empeche 
son bord infe'rieur de se porter en devant, et de se dfiriger 
peu a peu vers la pupille. Cependant la compression est con- 
tinue'e, elle s’applique alors sur la partie supe'rieure du corps 
vitre, qui en est refoule' derriere le cristallin, fix^ horizonta- 
lement par la pupille , dans laquelle son bord se trouve en¬ 
gage j et ce corps en serait chassd dans cette meme direction, 
si elle n’e'tait change'e par le lambeau de la corne'e transpa¬ 
rente , qui Tincline de nouveau en bas , tout en lui livrant pas¬ 
sage. Quoiqu’on en ait dit, il importe de s’opposer a Tissue 
du corps vitre', qui , comme on le sent, doit etre d’autant 
plus dispose a suivre le cristallin, que e’est lui qui de'termine 
son de'placement, et qu’il doit ne'cessairement le suivre. Pour 
ope'rer Textraction du cristallin, en remplissant cette condition 
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importante , le precede le plus sur consiste a porter la curette, 
ou tout autre instrument e'troit, transversalement a la partie 
supe'rieure du globe de I’ceil, et par dessus le point de la pau- 
piere supe'rieure occupe' par son cartilage tarse, de sorte que 
la pression ne doiv;e s’exercer qu’atravers ce dernier .• elle est 
par la moins bornde, re'pandue dans un plus grand espace, 
plus douce, et tout a la fois mobile a volonte'. On presse d’a- 
bord de devant en arriere , et jusqu’a ce que le plus gi-and 
diametre du cristallin rdponde a la pupille : jusque-la ce 
corps lui-meme occupe I’ouverture, et Ip corps vitre' ne sau- 
raits’e'chapper; maisplustard, la direction du cristallin change, 
il s’incline en bas j son diametre de'eroit, et le corps vitre' est 
pret a le suivre : on doit alors transporter la compression en 
bas, suivre la descente du cristallin , en faisant glisser dans 
le meme sens la paupiere supdrieure avec I’instrument qui la 
presse, afin que, tout en chassant le cristallin vers le bas , oa 
appuie la cornde transparente sur Tiris et la pupille , et I’on 
re'siste ainsi a la tendance qu’a le corps vitre' pour se ddplacer. 
On voit maintenant combien il impoite que la capsule cris- 
talloide soit ouverte infe'rieurement j combien est pen me'- 
thodique le preeddd de ceux qui pressent I’oeil de bas en haul 
pour chasscr le cristallin, etc. , etc. 

On a coutume, quand on opere sur les deux yeux , de faire 
successivementa Tun et al’autre la section de lacornde trans¬ 
parente , et de laisser ainsi un intervalle de quelqnes instans 
entre cette partie de I’opdration et 1’extraction du cristallin. 
Cette pratique a I’avantage de laisser le temps aux parties de 
se livrer a la rdtraction qui a constamment lieu quand la con- 
tinuitd est ddtruite : les membranes, les muscles rdduisent 
le volume de I’oeil et agissent sur le cristallin, dont le ddpla- 
cement est ainsi prdpard , et quelquefois, lorsqu’on r’ouvre 
lespaupieres pour terminer I’opdration, on trouve le cristallin 
de'ja changd de situation, et en partie engage' dans lapupijlc. 

Si la capsule cristalline dtait ossifie'e en partie ou en totalitd, 
ce dont on s’apergoit aisdment en cherchant a I’ouvrir , il ne 
faudrait pas cbercher a I’expulser entieremeut par des pres- 
sions, commecelles qui suffisent pour le cristallin : ce der- 
aier peut s’dchapper, s’il est petit, sans entrainer la calotte 
flsseuse j et le corps vitre peut suivre , la pupille restant dis- 
tendue par I’enclavement du corps dur. Apres avoir usd de 
la compression pour de'placer la capsule ossifide , et diriger 
son bord vers la pupille, il faut la saisir avec une pinee e'las- 
tique , et la retirer avec mdnagement 5 car ses bords peuvent 
couper I’iris et rendrela pupille dilForme. C’est ainsi que nous 
en avons usd une fois avec succes; le cristallin ne vint qu’a- 
pres; il dtait rdduil a un tres-petit noygu. 
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Si le crislallin est entiercment dissous, sa sidjstance s’e- 
cliappe de suite apres I’cuverlure de la capsule, sous la forme 
d’une bouillie floconneuse. On propose pour ce cas , ou il u’y 
a pas de cristalliu a extraire, des injections d’eau tiede dans 
la capsule onverte. Mais la capsule a-t-elle pu contenir un 
cristallin alte're, au point qu’il n’en reste pas d’autres vestiges 
que la matiere demi-liquide, dans laquelle il est couverli, 
sans etre malade elle-meme? L’expe'rience prouve qu’il est Lien 
plus essentiel d’enlever cette membrane; et dans les cas ou 
Ton a ojie're' par la me'thode du de'placcment du cristallin, 
et ou la dissolution complete de ce corps, en troublant I’bu- 
meur aqueuse , ,a fait suspendre I’ope'ration, il est rare qu’on 
ue soit oblige' d’ope'rer de nouveau dans la suite , pour dc'- 
tourner les principaux lambeaux de cette membrane. Ainsi, 
dans ce cas, aussi bien que dans tout autre ou Ton aurait des 
raisons de suspecter I’e'tat de la capsule, on ne doit pas inau- 
quer de I’enlever. On emploie a cet usage de pctites pinces 
e'lastiques , a macboires plates dente'es ou fene'trees. La pince 
a double airigne {yojezlesplanches'\, dont les griffes tres- 
de'licates , s’engraineiit mutuellement de maniere que les 
points soient totalement cache's, nous parait bien pre'fe'rable. 
On ne doit pas manquer non plus d’enlever, avec la curette, 
toute la matiere floconneuse dans laquelle a pu de'ge'ne'rer uiie 
partie du cristallin. 

Les soins qu’exigent les suites del’opdration de la cataracle 
par I’extraction du cristallin, quand elles sont simples , se re'- 
duisent a pre'venir I’inflammation de la plaie et celle de I’iii- 
te'rieur de I’ceil, ,et a favoriserla reunion. Le re'gime, Ic re¬ 
pos , I’obscuritd, la situation horizontale , des boissons de'- 
layantes, des lotions e'mollientes, le soin d’empecher la pau- 
piere infe'rieure et les cils de s’engager dans fa plaie, celui 
d’assujdtir cette paupiere , et de la tenir memerenverse'e, s’il 
le faut, par une bandelette agglutinative qui se prolonge sur 
la joue , I’attention de ne jamais comprimer les yeux par le 
bandeau qui doit les recouvrir, suffisent ordinairement pour 
cela. Quelques praticiens sont dans I’usage de pratiquer de 
suite apres i’ope'ration, une saigne'e du pied ou de la jugu- 
laire, ou d’appliquer un ve'sicatoire a la nuque, et croient 
devoir a ces pre'cautions les succes qu’ils obtiennent, et qui 
ne de'pendent, sans doute, que de leur habilete' dansl’opd- 
ration : ces pratiques ne sont pas fort me'dicales, etla demiere, 
surtout, ne s’accorde pas avec ce que I’observation a appristou- 
cbant la formation et les me'tbodes detraitement des fluxions. 

D’abord les larmes et I’humeur aqueuse coulent en abon- 
dance ^ les malades e'prouvent quelques le'geres douleurs a 
I’oeil, au front, et quelquefois a toute la tete; la se'cre'tion des 
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follicules sebac^s des paupieres est plus abondante, elle se 
desseche et colie les cils entre euxj plus tard, la conjonctive 
rougit, les paupieres se tume'fient le'gerement; mais bientot 
tous ces symptomes diminuent, la r(^union immediate de la 
plaie s’opere, I’humeur aqueuse cesse de couler, la corn^e 
transparente reprend sa forme et sa rduitence, et I’ceil perd 
insensiblement sou excessive sensibilite' et redevient capable 
de supporter I’impression de la lumiere, pourvu que les ma- 
lades ne soient pas tenus trop longtemps dans I’obscurite, et 
qu’on de'couvre les yeux des que tout danger d’inflammation 
cst e'loigne'. Dans les cas dont il s’agit, la vision s’exerce , 
quoique plus confuse'ment que dans I’e'tat na.turel : Tobserva- 
tion anatomique a ajjpris que le corps vitrd se releve dans. 
le lieu du chaton du cristallin, qu'il efface completement cette 
depression, et qu’il devient par la presque sphe'rique. Sous 
cette nouvelle forme , il supplde jusqu’a un certain point le 
cristallin dans ses fonctions 5 cependant sa densitd ne suffit 
pas, et la re'fraction des rayons de la lumiere doit etre aug- 
mente'e par le secours d’un verre lenticulaire. 

Nous ne pouvons entrer ici dans de grands de'tails sur les 
accidens qui peuvent compliquer les suites ordinaires de l’,o- 
pc'ration'de lacataracte par I’extraction; ils se rapportent tous a 
quelques affections connues du globe de Toeil, quiseronttoutes 
traite'es se'pare'raent dans les articles qui les concernent. Nous 
nous contenterons de dire deux mots du plus commun et 
du plus a craindre de tous ces accidens , I’inflammation du 
globe de I’oeil. Il suffit de I’ope'ration pour la produire, sur- 
tout si elle a e'te' longue , et accompagne'e de quelque diffi- 
culte' qui ait donne' lieu aune irritation prolonge'e de I’organe. 
Des predispositions ddfavorables et inconnues peuvent pro¬ 
duire le meme effet, sans qu’on'puisse le preVoir, sans 
qu’aucune espece de pre'paration puisse leprdvenir, etmalgre 
que I’opdration n’ait dte' ni difficile ni douloureuse : voila 
pourquoi on voit quelquefois cette derniere n’etre point suivie 
de succes, etl’ceil se fondre par la suppuration des membranes, 
dans les cas les plus simples, et qui paraissaient autoriser les 
plus grandes espdrancesj tandisquedescasbien moins favora- 
fales en apparence , sont pourtant suivis du succes le plus inat- 
tendu.Uneconstitution atmospbe'rique e'minemment catarrhale 
estla cause la plus capable de produire I’inflammation del’inte- 
rieurdel’ceilj etcomme I’organe restelongtempsapres I’ope'ra- 
tion dans une'tatde sensibilite' vicieuse, I’inflammationpeutsur- 
venir par cette cause, a toutes les dpoques, ala suite de I’ope'¬ 
ration : si la cicatrisation imme'diate de la plaie de la cornde 
transparente n’a pas cu lieu , elle J’empecbe j si elle est ddja 
accomplie , elle la ddtruit. Ainsi, Topdration de la cataracte, 
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par la me'thode de I’extraclion, reussit rarement dans les 
temps humides, soit cliauds, soit firoids; et tel cas , qui dans 
de pareilles circonstances, avait donne' les plus grandes es- 
pe'rances , pent finir, meme a une e'poque avance'e, par I’in- 
flammation et la suppuration de I’ceil. 

II est rare que Fon parvienne a maltriser I’inflammation 
dont les membranes inte'rieures de I’oeil sont le sie'ge : ordi- 
nairement elle aboutit a la suppuration : le corps vitre' est 
chasse' peu a peu, les membranes sont de'nature'es et cris- 
pe'es, I’oeil diminue de volume, et se re'duit enfina un bouton 
spbe'rique, mais mobile , et capable de supporter un ceil ar- 
tificiel, et de lui imprimer des mouvemens qui contribuent 
sin^lierement a Fillusion. L’inflammation ne produit pas 
toujours des effetsaussi graves, mais elle de'tniit constamment 
les fonctions de I’organej et les moindres de'sordres qu’elle 
puisse produire , sont I’altdralion profonde de la re'tine, la Eroe'minence del’iris , et Fopacite' plus ou moins compile de 

i corne'e. Elle peut avoir des conse'quences plus graves en¬ 
core que la destruction de Forgane, ou la perte de ses fonc¬ 
tions : elle peut etre Foccasion du de'veloppement d’une ma- 
ladie ge'ne'rale, dans laquelle le cerveau peut jouer un role 
plus ou moins important. 

Nous venons d’exposer succinctement les inconve'niens et 
Jes avantages respectifs de Fune et de Fautre me'thodes ope- 
ratoires propres au traitement de la cataracte • maintenant il 
sera facile de prendre une ide'e exacte de la valeur des opi¬ 
nions exclusives que Fon a eues et que Fon a encore sur Fune 
et sur Fautre: chacun a juge' selon son liabilete', ses habitudes, 
ses pre'juge's, ou des raisonnemens plus ou moins de'pourvus 
de preuves. Maintenant que Fobservation n’aplus laissd de 
doutes sur Fabsorption du cristallin entier ou re'duit en frag- 
mens, et surcelle des lambeauxde la membrane cristallo'ide, 
on peut dire que les chances de succes, sous le rapport du 
but imme'diat de Fope'ration , sont les memes de part et d’au- 
tre. Mais Fobservation prouve aussi , qu’abstraction faite de 
toute de'fectuosite' dans le proce'de', Finflammation est plus 
commune a la suite de Fope'ration par Fextraction qu’ala suite 
de celle par le simple de'placement. Or, la difficulte' de juger 
de certaines complications, et le danger de faire , pour cette 
raison, un certain nombre d’ope'rations inutiles; Fimpossibi- 
lite' de juger a priori de certaines pre'dispositions de'favorables; 
le danger, et tout au moins la dififormitd que Finflammation 
du globe de Foeil peut cntrainer, sont de grandes raisons 
pourne pas pre'fe'rer, en ge'ne'ral, la me'thode qui expose le 
plus a Finflammation ; et sur ce principe , il est indispensable 
de choisir de pre'fe'rence le de'placement, dans les cas oil il 
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Ciseaux courbes sur le cotd, de Maunoir. 

Ciseaux a couibure oblicjue. 







CAT 521 

wt possible depr^venir la possibility eties probabilitds de I’iii- 
flammation : c’estce qui a lieu chez les sujets irritables , ceux 
qui ont les cheveux rouges ou blonds, ceux qui out une fluxion 
babituelle des paupicres, les scrophuleux , etc., etc. On de- 
vra aussi pre'fe'rer cette me'thode dans les cas ou une construc¬ 
tion physique donnerait quelques diflicultys pour I’accomplis- 
sement de I’autre : des yeux petits, enfonce's, des paupieres 
mal fendues, etc., etc. Mais on devra pre'fe'rer I’extraction , 
dans les cas de cataracte branlante opdrable, I’ossification de 
la capsule du cristallin, la chute complete de ce corps , soit 
qu’il occupe encore la pupille , soit qu’il I’ait franchie et qu’il 
occupe tout entier la chambre ante'rieure de I’oeil. La mdthode 
du ddplacement a , sans contredit, I’inconve'nient de ne pas 
pre'servertoujours du retour du cristallin dans sa situation na- 
turelle j mais, quand Tope'ration est bien faite, cet accident 
est bien moins commun qu’on ne I’imaginej I’expe'rience a 
prouvd, qu’en pared cas, le cristallin ayant e'te' complete- 
ment isole', il ne peut se conserver, qu’il ne manque pas de 
se dissoudre , et d’etre absorbde, ensorte que cette espece de 
cataracte secondaire gue'rit le plus souvent spontane'ment, si 
Ton ne se presse pas d’ope'rer de nouveau. Enfin, pour tout 
compter, les suites de I’ope'ration par le de'placement, sent 
ordinairement si simples , que I’inconve'nient d’etre obligd de 
recommencer ne serait pas aussi grand qu’il le parait d’abord. 

AiBnfus,(pctrus), Dtsaert. de cataraetd. Franco/. t6g5.: 
Cette Dissertation est insere'edans ledeuxitoe volume, no.Sa, des Theses 

de chirurgie ’de Haller. 
TfooLHODZE (xhomas), Dissertationes de cataraetd et glaucomate. in-^o. 

Franco/ 1719. 
coccHi (int. celest.), Epistola ad Morgagni de lente erfstaUind oculi 

hanani, vera su/usionis sede. in-8°. Romce, 172 r. 
DESCEMET (joan.), Ergo non sola lens crystaUind cataractee sedes. m-4°. 

Paris, 1758. 
siBiTiER (iiaph. Ben.), Theses de variis cataractam extrahendi me- 

dtodis. in-40. Paris, 1759. 
coeombier (joan.) , Ergopro multiplici cataractee genere multiplex 

in-4°- Paris, 1768. 
iticoLAi, Dissert, de causis cataractee extemis. in-4°. lence, 1776. 
BDDOEns, De cataraetd, depressionem lenlis una cum capsuld plerumqua 

pr/erendam esse extractioni. in-4°. lence, I'j'jS. 
KAHCHAM, Memoires et observations snr un nouveau moyen de pre'venir et 

d’eviter I’aveuglement qui a pour cause la cataracte. in-80. Nismes, 1784. 
WEKZEL, Traite de la cataracte. in-80. Paris, 1786. 
KlBERMAKK, Dissert, sistens historiam cataractee in puelld septem anno- 



taracte des chevaox, et sur les raisoms poor lesqaelles I’operation faite sur ces 
animaux est et doit ^tre infructneuse. 

BEATJCHEUE (m.). Dissertation sor I’organisation de I’oeil, et sur I’operadott 
de la cataracte appliqnee au trutement des animaux domestiques. iD'4°< 
Paris, 1809. 

TARTea (a. e.) , De I’operation de la cataracte. in-4°. Paris, 1812. 
MOKTAix (a. c.), Traite de la cataracte, contenantI’e'numerationdesdifferens 

moyens employe pour en obtenir la guerison, suivi d’une nouvelle methods 
operatoire', precede de quelques considerations anatomiques sur I’oeil. m-8'>. 
Paris, 1812. 

Le nouveau precede indique par I’autenr est nne modiCcaUon de edai de 
I’illnstre Scarpa, adopte depuis longtemps par plusieurs ebirurgiens celebres 
de la capitale. 

CATAURHAL , ALE, adj., catarrhalis; potir I’etymologie, 
vojez CATARRHE. On dit qu’une epidemic est catarThale,\oT^ 
qu’nn grand nombre d’individus sent en meme temps atta- 
quds de catarrhe. La fievre appele'e catarrhale domine dans 
ces sortes d’dpide'mies j elle est caracte'rise'e par une chaleur 
plus ou moins forte, I’acce'le'ration du pouls, une donleur 
vive dans I’un des points que tapissent les membranes mu- 
queuses, et I’^coulement plus ou moins abondant d’un mucus 
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4cre. Elle est rdmittente, et elle accompagne ordinairement 
le catarrhe pulmonaire. Les affections catarrhales, c’est-a-diro 
les maladies qui consistent dans I’irritation et I’inflammation 
des membranes muqueuses , sont en grand nombre : on .en 
trouvera I’e'nume'ration et la description abr^g^e a Particle 
CATARRHE. (rEKAOLDIK^ 

CATARRHE, s. m., catarrfius, Ka.Tttppoo^, en grec j 
fluxion, e'coulement d’hnmeurs j du verbe Ketrappsa, jetombe^ 
je coule en bas. On donne le nom de catarrhe a toute inflam¬ 
mation aigue ou chronique des membranes muqueuses , in¬ 
flammation qui a toujours pour re'sultat une se'cre'tion plus 
abondante du mucus qui, dans I’^tat naturel, lubrifie conti- 
nuellement ces membranes. Corame ces dernieres, malgre' 
ieur nombre et leur ^tendue, pre'sentent toutes une organi¬ 
sation identique, et qu’elles sont par conse'quent sujettes aux 
memes modes d’alte'ration, il nous parait a propos de donner. 
succintement ime idde ge'ne'rale de leur distribution et de 
leur structure , avatit de parler du catarrhe, maladie qui leur 
est propre. 

Les membranes muqueuses, tres-nombreuses au premier 
conp-d’ceil, paree qu’elles tapissent Pintdrieur d’une grande 
quaiitite' d’organes creux, le sont beaucoup moins, si Pon con- 
sidere qu’elles se continuent les unes les autres, et qu’elles 
pe different re'ellement que sous le rapport de leur situation 
et de la forme des organes sur lesquels dies s’e'tendent. Ainsi 
Ponpeut, a Pexemple de Bichat, les diviser en deux plans 
principaux, dont Pun se prolonge de la bouche, du nez et de 
la suriace de Poeil dans les voies adriennes et alimentaires, 
jusqu’a Panus, et recoit le nom de pneumogastrique, Pautre 
recouvre I’intdrieur des organes urinaires et ge'nitaux dans les 
deux sexes, et pour cela s’appelle gemto-urinaire. Ces deux 
plans membraneux n’ont point de communication immediate: 
aussi est-il infiniment rare que Pirritation de Pun se commu¬ 
nique douloureusement a quelque partie de Pautre. 

Toutes les membranes muqueuses prdsentent deux surfaces, 
Pune adhdrente aux organes, Pautre libre, villeuse, cons- 
tamment lubrifide par un lluide muqueux , et destine'e a se 
trouver toujours en contact avec des corps he'tdrogenes, soit 
qu’ils'viennent du dehors, comme Pair et les alimens, par 
exemple; soit qu’ils viennent du dedans , comme on Pobserve 
dans tons les conduits excre'teurs des glandes : en sorte que 
ces membranes semblent destine'es a garantir nos organes de 
I’impression plus ou moins nuisible des corps e'trangers qui 
parcourent leur inte'rieur, de meme que la peau prdserve Pex- 
tdrieur de Paction trop vive des corps qui le touchent ou 
I’environnent. 
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Si Ton considere I’organisation des membranes muqtteuses^ 
on voit qu’elles sent forme'es, comme le systeme cutane', 
dont elles paraissent etre un prolongement, par I’assemblage' 
ou le concours d’un' e'piderme, d’un corps papillaire, d’un 
chorion, de glandes muqueuses, et de nombreux vaisseaux 
sanguins, L’e'piderme, beaucoup plus fin que celui de la peau, 
recouvre la surface libre de ces membranes, et a imme'diate- 
mentau-dessous de lui les papilles nervenses, qui sontle sie'ge 
dela sensibilite' des organes; le chorion varie en e'paisseur, et 
parait forme' de couches cellulaires, condense'es et fortement 
nnies, comme a la peau. Outre cette triple couche, les mem¬ 
branes muqueuses pre'sentent encore, dans leur.struclure, une 
tres-grande quantite' de glandes qui, situe'es au-dessous ou 
dans I’e'paisseur du chorion, versent continuellement, par des 
orifices imperceptibles j une humeur mucilagineuse qui lu- 
brifie la surface membraneuse libre, en sorte que cette humeur 
est foumie par une ve'ritable sdcre'tion. C’est a I’irritation des 
conduits exerdteurs de ces petites glandes qu’il faut attribuer 
Tafflux plus abondant et I’excrdtion des fluides muqueux, et 
c’est leur inflammation qui caracte'rise les rhumes, les fluxions, 
les e'coulemens muqueux, en un mot, cet ordre de maladies 
connues sous le nom de catarrhes, et qui embrassent toutes 
les phlegmasies des membranes muqueuses. 

Mais I’identite' d’organisation, que les recherches anato- 
miques modernes ont fait reconnaitre dans ces membranes , 
doit les exposer aux memes affections, y faire naitre les memes 
de'sordres, de'velopper dans toutes des symptomes analogues, 
imprimer a leurs maladies la meme marche et les rendre su- 
jettes aux memes terminaisons. C’est aussi ce qui a lieu. D’ou 
il re'sulte que Ton compte aujourd’hui autant d’especes de 
catarrhes qu’il y a d’organes tapisse's inte'rieurement d’une 
tunique rrtuqueuse; ce qui s’e'loigne beaucoup de la maniere 
de voir des anciens qui, n’e'tant point pourvus de connais- 
sances anatomiques suffisantes , avaient re'duit a trois le nom- 
bre des especes de catarrhes, et ne regardaient comme tels 
que le rhume de poitrine, I’enrouement et le coiy'za, comme 
Jean de Milan (Scnolasalemiiana) I’a clairement exprime' dan.s 
les deux vers qui suivent: 

Sifluat ad pectus , diedtur rheuma catarrJius; 
Ad fauces branchus, ad nares esto coryza. 

Nous alloKS d’abord exposer quelques ge'ndralitds relatives 
aux affections catai-rhales j nous donnerons ensuite une ide'e 
succinte des diffe'rentes especes qui doivent etre etre traite'es 
ailleurs, dans des articles particuliers et sous d’autres de'no- 
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minations, et enfin nous entrerons dans les details qui con- 
cernent spe'cialement le catarrlie pulmonaire. 

Causes des catarrhes. Tous les catarrhes reconnaissent a 
peu pres les memes causes : ils sont constamment le r^sultat 
d’une vive excitation et de I’inflammation des membranes mu- 
queuses. Presque toujours ils doivent leur engine a I’impres- 
sion d’une tempe'rature froide, au passage brusque de la se- 
cheresse a Thumidite', aux vicissitudes atmosphe'riques, ou 
bien il faut en accuser I’exposition subite a un air frais, lors- 
qu’on est en sucur, par conse'quent, la suppression de cette 
derniere, ainsi que de la transpiration j tantot il faut les attri- 
buer a la re'trocession d’un flux habituel, d’un exantheme , 
d’un vieux ulcere, d’une dartre, d’un rbumatisme, de la 
goutte j d’autres fois ils coexistent avec certaines maladies; 
ainsi on observe commundment des symptomes d’angine dans 
la scarlatina , d’ophtlialmie dans la rougeole ; ils paraissent 
meme critiques dans quelques affections aigues. Enfin d’autres 
causes peuvent encore leur donuer naissance : telle est la pre¬ 
sence d’un corps dtranger sur une surface muqueuse j tels sont 
encore les piqures, les contusions , les vers intestinaux, les 
purgatifs violens, I’inspiration de vapeurs irritantes, ammo- 
niacales , la fumde, le* substances acres, vene'neuses , etc. 

Sjmptomes des catarrhes.hes ■ph.inom'enes ge'ne'raux que 
deVeloppe I’inflammation des membranes muqueuses sont, 
comme ceux des autres phlegmasies, la douleur, la chaleur, 
la tumefaction et la rougeur; mais ces phe'nomenes variant 
suivant les regions attaquees de catarrhe. En gdndral, la dou¬ 
leur est obtuse et gravative , quelquefois vive, piquante, bru- 
lante; la chaleur tantot raodere'e, tantot 4cre et ardente, la 
tumefaction le'gere, la rougeur plus ou moins intense •, la se¬ 
cretion naturelle du fluide muqueux se supprime d’abord pour 
reparaltre ensuite en plus grande abondance. Dans les pre¬ 
miers temps, I’humeur secre'te'e est incolore, filante , vis- 
queuse, acre , puis elle s’dpaissit, devient opaque, douce, 
jaunatre, grise, verdatre, souventpuriforme. Une fievre plus 
ou moins forte accompagne ces phenomenes : tantot vive et 
continue, elle dure plusieurs jours ^ le plus ordinairement elle 
est remittente j d’autres fois elle n’existe point, ou elle n’est 
qu’e'phe'mere, et un mouvement febrile se fait a peine sentir. 
La peau est plus ou moins seche j lesmalades se plaignent de 
fiissons passagers, de ce'phalalgie, d’insomnie, d’agitation , 
d’anxiete. Suivant que la phlegmasie e'tablit son sie'ge sur tel 
ou tel departement des membranes muqueuses, il y a lar- 
moiement, tintement d’oreilles , Idgere surdite', ou bien en- 
chifi-enement, e'temuement, difficulte' d’avalerj ou e’est une 
toux opirriatre, une expectoration fatigante, une respiration 
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frequente et difficile, une oppression tres-incommode ou don- 
loureuse; ou ce sent des coliques, des tranche'es, avec cons¬ 
tipation ou deVoie’ment muqueux ; souvent ces ph^nomenes 
sont accompagne's de soif, de nause'es, de vomissemens, et 
quelquefois de hoquet, de de'lire, de prostration des forces, 
de convulsions, etc., etc. 
. Terminaisons des catarrJies. Les catarrhes se terminent 
de diverses manieres , i°. par la gue'rison j 2°. par une autre 
maladie 5 5°. par la mort. La premiere espece de terminaison, 
qui est la plus ordinaire , se fait par re'solution : celle-ci s’an- 
nonce , dans certaines circonstances, par des Evacuations cri¬ 
tiques , telles qu’une urine se'dimenteuse, une sueur univer- 
selle , une abondante expectoration muqueuse, une lie'mor- 
ragie nasale , etc. : d’autres fois elle a lieu d’une maniere in¬ 
sensible, en sorte que les pbe'nomenes inflammatoires se 
dissipent peu a peu, et seulement apres que la fievre a dis- 
paru : on voit alors diminuer progressivement I’e'coulement 
muqueux , jusqu’a ce qu’il revieune a sa quantite' naturelle, 
et qu’il reprenne son caractere primitif, ce qui a lieu ordi- 
nairement dans I’espace de quatre jours a deux ou trois se- 
maines. La seconde espece de terminaison arrive, lorsque le 
catarrhe, passant a I’e'tat chronique, de'termine un nouvel 
ordre de pbe'nomenes beaucoup plus graves, plus alarmans, 
plus opiniatres qile lespre'ce'dens, et dont la persistance altere 
a la longue le tissu des membranes de telle sorte que celles-ci, 
au lieu de fluide muqueux , finissent par se'cre'ter une ve'ri- 
table matiere pm-ulentc, d’oii re'sultent des plitbisies 5 ou bien 
les membranes se durcissent, prennent une e'paisseur consi- 
dErable , deviennent squirreuses, et meme cance'reuscs; e'tat 
qu’une fievre hectique accompagne alors presque toujours, 
et qui a commune'ment une issue funeste. Enfin, certains 
catarrhes se terminent par la mort, sans passer a I’e'tat chro¬ 
nique : tel est celui que Ton nomme suffocant, etqui, parsa 
violence, tue en peu de jours. 

Complications des catarrhes. Les catarrhes peuvent se 
compliquer de quelqu’autre inflammation locale, d’un em- 
barras gastrique, d’une fievre de mauvais caractere; soitadv- 
namique, soit ataxique : souvent plusieurs catarrhes existent 
simultandment, comme le pulmonaire avec le nasal, celui-ci 
avec I’ophthalmie, etc. Nous entrerons a ce sujet dans quel- 
ques de'tails, lorsque nous parlerons du catarrhe qui s’empare 
des poumons. 

Irifluence de diverses circonstances sur Vorigine des ca- 
tarrnes. Diffe'rentes circonstances prEdisposent plus oumoins 
aux affections catarrhales, ou les rendent plus on moins frE- 
queutes; ainsi Ton reinarque que ces maladies se dEvcloppenl 
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plutot dans les climats froids ou dies sent meme ende'miques, 
que dans les re'gions chaudes et expose'es au midi •, que I’hu- 
midite' les fait naitre plus souvent que la se'cheresse, et que 
e’est a cette cause qu’elles doivent le caractere dpide'mique 
qu’elles prennent durant certaines saisons} que le genre de 
profession indue beaucoup sur leur deVeloppement, comme 
on 1’observe par la comparaison des individus qui travaillent 
au milieu d’un atmosphere humide , avec ceux qui sont habi- 
tuellement expose's aux rayons solaires ou a I’impression d’un 
feu vif et ardent; que, relativement a Page, au sexe, au tem- 
pdament, aux diverses conditions de la vie, dies attaquent 
les enfans, les femmes , les tempe'ramens lymphatiques, les 
personnes alfaiblies par des maladies ant^rieures ou des e'va- 
cuations excessives, plus particulierement que les adultes, les 
hommes, les individus robustes et sanguins; que leur originc ' 
est encore favorise'e par un re'gime relichant, d^bilitant, par 
les grands rassemblemens d’hommes dans des espaces circons- 
ciits et peu vastes , tds que les prisons, les hopitaux, le bord 
des vaisseaux, les camps j qu’elles sont susceptibles de revenir 
pdriodiquement chez certains individus , a certaines dpoques 
de I’anne'e , etc. 

Re'sultai des ouvertures cadaxe’rujues. Lorsqu’on ouvre le 
cadavre des individus qui ont succombe' a une inflammation 
des membranes muqueuses, on trouve commune'ment la face 
interne de la membrane oh siegeait la maladie, couverte d’un 
mucus visqueux, blanchatre ou jaunatrequelquefois puri- 
forme; et lorsqu’on a enlevd cette matiere, le tissumembra- 
neux parait phlogosd, les follicules glanduleux particuliere¬ 
ment, offrent un gonflement plus ou moins prononed. 

Pronostic general des catarrhes. Le pronostic est rdatif au 
sie'ge qu’occupe le mal, a son intensite', a son e'tendue, a la 
nature de ses complications, au caractere de I’e'pide'mie re'- 
gnante, etc. Par exemple , le catarrhe des fosses nasales est 
sans danger, tandis que celui dupoumon pent se terminer en 
peu de jours par la mort, ou trainer en longueur et ddge'ndrer* 
en une phthisic muqueuse , qui a dgalement une issue tot ou 
tard funeste. Le catarrhe de la vessie est d’une toute autre 
importance que celui de I’uretre , etc., etc. En ge'ne'ral, plus 
la maladie est simple, moins elle doit exciter d’alarmes ; et 
plus son sie'ge se rapproche des cavite's exte'rieures, comme le 
nez, la bouche, I’uretre, I’anus, moins elle offre de chances 
ddfavorahles , soit parce que ces parties ont moins de sensi- 
bilite', soit qu’on puisse y diriger plus imme'diatement les 
moyens thdrapeutiques. 

Traitement ge'ne'ral des catarrhes affections catar^hales 
consistant dans I’inflammation des membranes muqueuses, 
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c’est la pHegmasie qu’il faut s’occuper de comLattre, et c’est 
aux me'dicamens antiphlogistiques qu’on doit en general avoir 
recours j mais ces derniers varient suivant la re'gion membra^ 
neuse qui est affecte'e , et suivant les causes de la rnaladie. 
Ainsi lorsque rinflammation s’empare de la conjonctive, on 
emploie d’abordlessaigne'eslocales et les e'molliens exte'rieurs, 
auxquels on fait succe'der ensuite les applications astringentes; 
la phlegmasie de la membrane pituitaire , celle de la gorge 
et des voies ae'riennes exigent spdcialement I’inhalation de 
vapeurs aqueuses , e'mollientes3 les injections de meme nature 
conviennent dans le catarrhe de I’oreillej les gommeux, les 
mucilagineux sont indique's dans I’inflammation de la mu- 
queuse de I’estomac et du canal intestinal, ainsi que dans les 
catarrhes de la vessie et de I’uretre, en y associant, suivant 
le besoin ,■ les bains tiedes, la saignde, etc., etci On admi- 
nistre avec avantage les toniques, dans les cas ou la maladie 
se prolonge , et vers la fin du traitement : on sent bien que 
€elui-ci doit etre modifid suivant une foule de circonstances 
que nous ne pouvons appre'cier ici, mais dont il est qiiestion 
dans les articles qui correspondent a chacune des especes de 
catarrbes. 

. Parcourons maintenant la se'rie de ces dernieres, et donnons 
une ide'e succinte de chacune. 

CATARRHE ocuLAiRE. Lorsque les vaisseaux de la conjonctive, 
fortement injecte's , font paraitre cette membrane d’un rouge 
plus ou moins intense , qu’elle est le sie'gc d’une douleur 
piquante, d’un .sentiment de chaleur et de tension, qu’aug- 
mente rimprcssion delaluroiere, et qui obligent de tenir les 
paupieres rapproche'es j lorsque la se'crdtion des larmes est 
en meme temps ou supprime'e ou augmente'e, et que, dans 
ce dernier cas , qui est le plus fre'quent, le fluide laciymal 
tres-abondant a acquis une terete' particuliere: cet dtat cons- 
titue le catarrhe de I’oeil. Vojez ophthalmie. 

CATARRHE NASAL. Si a des e'temuemens re'ite're's succedent 
I’engorgement et la tume'faction de la membrane qui tapisse 
les fosses nazales, un e'coulement acre et abondant d’humeur 
muqueuse par les narines, avec chaleur, douleur sourde et 
sentiment de pesanteur a la tete , surtout aux regions frontale 
et temporale , voix nazillarde, larmoiement 3 on dit qu’il y a 
catarrhe nasal, lequel est aussi appele' par le vulgaire rlntme 
de cerveau , et par les me'decins coryza. (Voyez ce dernier 
mot.) II est presqu’inutile de faire remarquer que les anciens, 
depourvus de connaissances anatomiques positives, crojaient 
a ^existence d’une communication imme'diate entre les fosses 
nasales et la boite cr^nienne , et que, conforme'ment a cette 
opinion, ils dtaient persuade's que I’humeur catarrhale oa 
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pituite se formait dans le cei-veau, d’ou elle descendait et 
s’e'coulait par le nez, ou tombait sur les jeux , la gorge/ la 
poitrine. Cette erreur domine encore aujourd’hui presqu’uni- 
versellement parmi le people et les gens du monde. 

CAT^RRHE BUCCAL.Lorsque la tunique qui recouvre les levres, 
les gencives, I’inte'rieur des joues , la langue, le palais, les 
amygdales, pr^sente a sa surface des tubercules commune'ment 
blanchatres , de figure ronde, quelquefois diaplianes , super- 
ficiels, plus ou moins Isolds ou rapprocbe's les uns des autres, 
ou agglome're's ; on donne a cette maladie, que Ton doit re¬ 
gard er comme un ve'ritable catarrhe, le nom d^aphtes , et 
forsqu’elle attaque les enfans a la rnamelle, elle regoit celui 
de muguet. Voj-ez ces mots. 

CATARRHE DE l’oreille. Le catarrlie auriculaire re'sulte de 
I’inflammation de la membrane qui s’e'tend-sur le conduit au- 
ditif externe et la cavitd du tjmpan. Si la phlegmasie se borne 
au me'at auditif, elle n’est qu’exteme ; ce que Ton reconnait 
a des douleurs peu vives dans ce conduit, au gonflement de 
la membrane qui le tapisse, a I’affaiblissement de I’ou'ie, et a 
des tintemens presque continuels, phdnomenes qui ne tardent 
pas a etre suivis de I’e'couleraent d’une humeur d’abord te'nue 
et claire, qui devient ensuite blancbatre ou jaunatre et opaque. 
Sil’inflammation occupe la cavite' du tympan jusqu’a la trompe 
d’Eustachi, elle est interne : les douleurs, dans ce cas, sont 
profondes, tres-aigues, etse communiquent jusqu’a la gorge j 
il y a difficulte' d’avaler, gene dans les mouvemens du cou , 
enchifrenement, ce'phalalgie, durete' de Touie, quelquefois 
snrdite' : tout cela accompagnd de plus ou moins de fievre, 
d’insomnie et meme de de'lirejusqu’a ce que I’e'vacuation 
abondante d’une humeur fe'tide , par la trompe d’Eustachi, 
ou le mdat auditif, vienne tout a coup mettre fin auxaccidens. 
Fojez OTITE. 

CATARRHE PHARYNGIEN OU GUTTURAL. Lorsquc I’inflamma¬ 
tion s’empare des parois du phaiymx, des glandes amygdales, 
de la luette et du voile palatin, ces parties sont rouges, gon- 
fl^es , douloureuses; la voix devient rauque, la d%lutition 
difficile , quelquefois meme impossible • un mucus visqueux 
plus ou moins abondant s’e'coule de la bouchej I’irritation 
s’e'tend souvent jusqu’a I’oreille par la trompe d’Eustachi : 
c’est ce qu’on appelle vulgairement esquinancie. Fojez 
ANGINE DU PHARYNX , tom. II, p. I2I. 

CATARRHE LARYNGIEN et TRACHEAL. C’est une phlegm asic 
de la tunique qui revet les cartilages du laiynx, I’intdrieur de 
la glotte et de la trachde : dans ce cas, la voix s’altere et rend 
des sons aigus et rauques;il survientune toux seche, fatigante, 
la respiration s’exerce avec peine, le malade est menacd de 
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suffocation, a cause du re'tr^cissement.qn’e'prouve I’fintre'e du 
laiynx 3 une fievre plus ou moins vive accompagne ces symp- 
tomes. yojez jc^gine laryngienne et tracheale. 

D’apres I’ordre dans lequel les membranes muqueuses doi- 
vent etre e'tudie'es, ce serait ici le lieu de yarler du catarrhe 
■pulmonaire: cependant nous le renvoyons a la fin de Particle, 
parce qu’il y sera traits avec les de'tails qu’il exige ; de cette 
maniere, nous n’interrompons point Pexposition abr^ge'e de 
chacune des especes, dont Phistoire complete se trouve sous 
leurs denominations les plus usite'es ou les plus propres , aux- 
quelles nous avons soin de renvoyer. 

CATARRHE GASTRiQUE. Nous de'siguous SOUS ce titre Pinflam- 
mation de Pestbmac , connue ordinairement et convenable- 
ment sous le liom de gasirite. Cette maladie consiste dans la 
le'sion de la tunique interne de Pestomac, le'sion qui peut etre 
occasionne'e par une foule de causes , dont une des plus fre'- 
quentes est Pingestion de qqelque substance ve'n^neuse : acci¬ 
dent qui oblige souvent les tribunaux de s’e'clairer des lumieres 
du me'decin-legiste. Cette pblegmasie pre'sente fre'quemment 
un diagnostic difficile. J-^c^ez gastrite. 

CATARRHE iNTESTiNAL.Lorsquelamembranemuquensed’une 
portion d’intestin vient a s’enflammer par une cause quel- 
conque, il enrdsulte soitune diarrhde catarrhale plus on moins 
rebelle, soit une dysenterie, soit a la longue un engorgement 
qui, re'tre'cissant le tube intestinal, ferme le passage aux ali- 
mens, et donne lieu a un vomissement opini4tre, soit enfin 
une uledration de la tunique villeuse , d’ou nait un flux lien- 
terique ou cceliaquc, et souvent il arrive que la Idsion orga- 
nique de la membrane interne finit par envahir Pextemc ou 
peritondale. Vc^-ez enterite , diarrhee , dysenterie. 

CATARRHE VESICAL. Lorsquc Pdmission de Puiine se fait avec 
difficulte' et douleur a la vessie et dans Puretre, que ce fluide 
est trouble et charge' d’une mucosite' visqueuse ou de filamens 
glaireux qui s’e'coulent avec lui, et se de'posent ensuite au fond 
du vase sous la forme d’une matiere collante, tenace., de cou- 
1 enr grisatre ou blanchatre, et qu’en meme temps il y a tension 
et ardeur presque continuelle a la rdgion hypogastrique : ces 
phe'nomenes annoncent Pexistence d’une inflammation de la 
tunique interne de la vessie, inflammation qui peut etreidio- 
pathique, mais qui rdsulte commune'ment de la pre'sence d’un 
calcul dans la cajiacite’ de cet organe. J^ojez cystite. 

CATARRHE URETRAL. Le catanhe de Puretre, qui ne consiste 
point, comroe on le croyait autrefois, dans une ulce'ration 
de ce canal, a presque toujours pour cause une infection 
ve'ndrienne, et se manifeste par un e'coulement muqueux, ac¬ 
compagne' d’un sentiment d’ardeur en urinant, d’e'rections 
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frequentes, douloureuses, involontaires, surtout pendant la 
nuit. Vojez blennorrhagie et blemvorrhee. 

CATARRHS UTERiN. Le catarrhc ute'rin est caract^rise' par 
re'coulement d’un fluide de couleur blanche, jaime ou ver- 
datre , qui sort de la matrice et du vagin avec plus ou moinS 
d’abondance, par une sensation d’ardeur qui accompagne 
I’e'jection de I’urine, par une douleur gravative a I’hypogastre, 
qui se jsropage souvent a la partie supe'rieufe des cuisses, a 
la re'gion des aines, a celle du sacrum et des lombes. Cet 
e'coulemenl est aigu ou chronique. Vojez leucorrhee. 

CATARRHB VAGINAL. De meme que celui de I’uretre, le ca- 
tarrhe du vagin est souvent du a une cause de nature syphili- 
tique. Vojez blennorrhagie. 

CATARRHE PULMONAIRE. Comme cctte espece de catarrhe 
porte un nom tres-convenable et bien pre'feTable a celui de 
rhume de poitrine, sous lequel on le de'signe vulgairement, 
nous alions exposer ici tout ce qui concerne celte affection 
excessivement commune dans notre climat. 

Le catarrhe pulmonaire est une inflammation qui occupe 
principalement les follicules glanduleux dont est seme'e la 
membrane muqueuse des branches, inflammation qui a com- 
mune'ment pour re'sultat une excre'tion ahoudante de muco- 
site's e'paisses, et qui est fre'quemment accompagne'e d’un 
mouvement febrile {Jievie catarrhale des auteurs ). 

Causes. Les causes de cette phlegmasie sont celles des ca- 
tarrhes en gdndral, et se distiaguent en pre'disposantes et 
eu occasionnelles. 

Parmi les pre'dispositions , on compte ordinairement le 
temperament lymphatique (pituiteux) , I’enfance , la vieil- 
lesse, une constitution corporelle molle, faible et de'licate, 
une conformation vicieuse du thorax, une grande suscepti- 
hilitd nerveuse , I’dtat de convalescence, la facilite' a suer, etc. 

Les principales causes occasionnelles sont, les vicissitudes 
des saisons, les variations brusques de I’atmosphere, particu- 
lierement le passage subit du chaud au froid, de la sdcheresse 
a i’humidite', comme il arrive en automne et au printemps j 
par conse'quent, le refroidissement soudain de quelque par- 
tie du corps , specialement de la tete, du cou, de ia poi¬ 
trine 5 I’ingestion d’une boisson froide pendant que tout le 
corps est e'chauffe j I’exposition a I’influence d’une constitu¬ 
tion catarrhale e'piddmique , I’inspii'alion d’un air vicie', soit 
par des miasmes contagieux, soit par des vapeurs, des exha- 
laisons irritantes; la suppression de quelqu’affection cutande, 
d’un flux pdriodique , etc. 

Sjmpiomes et marche de la maladie. Le catarrhe pulmo¬ 
naire est commune'ment prdce'de' de lassitude ge'ndralc, de 
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eephalalgie, dliorripilation, d’agitalion, d’e'temuemens rei- 
te're's} phe'nomenes auxquels succedent une chaleur plus ou 
moins vive, et un mouvement febrile qui se fait sentir spe'- 
cialement le soir. Bientot la voix change , devient rauque , 
enroue'e j un sentiment d’oppression et de gene sous le ster¬ 
num ou bien une douleur de cotd ( pleurodjnie) , rend la 
respiration difficile; une toux seche plus ou moins violente 
fatigue le malade , qui, en meme temps, perd I’appe'tit et le 
sommeil, ressent de la soif, du de'gout, de I’amertume dans 
la bouche, quelquefois des envies de vomir, se plaint surtout 
de dyspne'e , d’anxie'td et de plenitude dans la re'gion pre'- 
cordiale, et pre'sente au toucher une peau aride , par fois 
Brulante , et un pouls plus ou moins accdle're'. Tantot la 
langue est entierement nette et rouge ; d’autres fois , une 
couche muqueuse en couvre la superiicie. La toux, d’abord 
seche, ne tarde pas a etre suivie d’une expectoration abon- 
dante de mucositds te'nues, visqueuses, blanchatres, quel-- 
quefois sanguinolentes, crues, sans odeur, quiprennent suc- 
cessivement plus de consistance, et se chapgent en crachats 
plus ou moins jaunatres, grisatres, verdatres , puriformes, 
tantot inodores, tantot fe'tides; en sorte que le mucus pul- 
monaire subit des changemens remarquables dans sa couleur, 
dans sa consistance , dans sa quantite', et par conse'quent 
aussi dans sa composition intime. On dit alors que les cra¬ 
chats sont cuits. Cette excre'tion une fois declaree , on voit 
diminuer graduellement la violence des grmptomes, et la 
maladie se termine non-seulement par Texpectoration , mais 
encore par des sueurs g^ne'rales , un flux he'morroidal, des 
dejections alvines ou des urines copieuses , qui coincident 
en partie avec 1’evacuation des crachats. 

Terminaisons. La dure'e commune du catarrhe pnlmo- 
naire est d’une a trois semaines. Par fois , cette maladie n’est 
qu’ephemere , et se dissipe apres trois ou quatre jours. Sou- 
vent elle se prolonge an-dela de deux ou trois septenaires, 
suit une marche lente et prend un caractere chronique, par- 
ticulierement chez les vieillards et chez les individus dont 
les poumons out e'te' affaiblis par plusieurs affections catar- 
rhales anterieures. La gue'rison , dans ce cas , ne s’obtient 
pas facilement, et il n’est pas rare de voir le mal.se chan¬ 
ger en un autre et ddge'ne'rer en phthisic muqueuse. Par 
fois aussi, son extreme violence le rend mortel au bout de 
peu de jours , surtout lorsqu’il e'tablit son sie'ge sur des or- 
ganes dpuise's et incapables d’une re'action e'nergique : dans 
cette cirponstance, on lui donne le nom de catarrhe suflb- 
quant ou malin. Les gens agds j sont les- plus expose's, et 
y succombent assez frdquemment. 
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Complieations. Le catarrhe pulmonaire ne marclie pas tou- 
jom’s seul ■, souvent il s’accompagne de quelqu’autre affec¬ 
tion. Ainsi, par exemple, il pent se compliquer d’un em- 
barras gastrique et intestinal, c’est-a-dire , de la pre'sence de 
matieres saburrales dans les premieres voies. Alors les sjmp- 
tomes e'nume're's plus haut existent toujours , mais se mani- 
festent commune'ment avec plus d’intensite' et s’associent 
a quelipies autres qui sont nouveaux. Ainsi, la cdphalalgie 
est plus aigue, la bouche plus amere, la langue couverte d’un 
enduit muqueux jaunatre^ le malade se plaint davantage de 
d^gout, de nause'es, de douleurs a I’e'pigastre souvent il 
dprouve des vomissemens spontands ou provoque's par des 
quintes de toux. Ordinairement, la complication gastrique 
te dissipe avant le catarrhe, et ce demier n’en pareourt pas 

■avec moins de re'gularite' ses diverses pe'riodes : seulement on 
observe que sa dure'e est un pen plus longue. Cette espece de 
complication se remarque principalement dans le cours des 
e'piddmies catarrhales ; elle est en general exempte de danger, 
lorsqu’on lui oppose un traitement approprid. 

line compUcation beaucoup plus redoutable , c’est lorsque 
lamaladie revet un caractere adynamique ou asthdnique, chea 
l«s personnes 4gdes ou d’une constitution deliile. Alors, peu 
de jours et quelquefois vingt-quatre ou trente-six heures seu¬ 
lement apres I’invasion du catarrhe, on s’apergoit que les 
symptbmes deviennent beaucoup plus graves et prennent suc- 
cessivement un caractere alarmant. Ainsi, outre les phdno- 
menes insdparables de 1’affection catarrhale, on voit I’anxidtd 
se prononcer fortement, les forces tomber avec rapiditd, la 
respiration s’exercer avec peine et en produisant une espece 
de sifflement ou de rale , les traits de la face s’altdrer, la 
langue se couvrir d’un limon brun ou noiratre j en meme 
temps le pouls devient petit et frdquent, I’expectoralion se 
fait avec beaucoup de difficultd : la peau reste seche et rude: 
et, dorsque le mal tend vers une issue funeste , la voix s’af- 
faiblit ou s’dteint, la poitrine semble pleine , le malade n’a 
plus la force de tousser, 1’expectoration sc supprime | en 
un mot, tons les symptomes propres au catarrhe disparais- 
sent en quelque sorte , pour faire place aux seuls accidens 
adynamiques , dont la prddominance change alors tout a fait 
le caractere morbide antdrieur, et le malade meurt suffoqud. 
Dans les cas, au contraire , ou la maladie marche vers une 
terminaison favorable , ce qui est rare, les phdnomenes fa- 
cheux se dissipent insensiblement, les forces reviennent, la 
langue se nettoie, I’expectoration se re'tablit et soulage, la 
peau s’humecte et reprend sa souplesse, le pouls se releve, 
en6n la solution s’opere par des crachats dpais et opaques, 
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des sueurs umverselles, des urines se'dimenteuses ou une 
diarrhe'e critique. 

Catarrhe pulmonaire epideinique. Le catarrhe pulmouaire 
peut re'gaer e'pide'miquement: on lui donne alors les noras 
de grippe, grippetie, folette, infiuenza. Nous en avons eu 
a Paris un exemple tres-remarquable pendant i’hiver de 
Fan XI (i8o5). II faut observer que, dans cette e'pide'mie, les 
fosses nasales, la gorge et les bronches e'taient prises en meme 
temps •, que la maladie parcourait ses pe'riodes avec beaucoup 
de rapidite' j qu’en ge'ne'ral elle se jugeait du septieme au qua- 
torzieme jour par Fexpecforation, les urines ou les sueurs, 
et assez souvent par un flux he'morroidal ou par une be- 
morragie nasale : (nous avonsnous-memes e'prouve' cette der- 
niere solution j enproie a une migraine atroce fixe'e sur le 
cote' gauche de la tete, nous en avons e'te' de'barrasse' le septieme 
jour, par une he'morragie spontane'e de la narine correspon- 
dante au sie'ge de la douleur). On a de plus observe' cpe cette 
e'pide'mie a dgalement attaque' toutes sortes d’individus, et 
en grand nombre j mais qu’elle a e'te' principalement meur- 
triere parmi les vieillards et les indigens , et que la mort am- 
vait du quatrieme au dixieme jour, quelquefois plus tot, ra- 
rement plus taro. A I’ouverture des cadavres, on trouvait les 
bronches jusques dans leurs demieres ramifications, et la 
trache'e-artereabreuvdesd’unehumeur visqueuse; les glandes, 
dont ces tuyaux sont semds , pre'sentaient un gonflement re- 
marquable ; le tissu membraneux offrait aussi des traces ma- 
nifestes d’inflammation, telles qu’une rougeur plus ou moins 
vive , une le'gere tume'faction; les vdsicules ae'riennes parois- 
saient souvent tres-distendues. On a remarque' fre'quemment 
aussi que tout le parenchyme pulmonaire participait a la 
maladie, ce qui caracte'risait une vraie pdripneumonie catar- 
rhale, et que cette sorte de de'gdne'rescence ou de complica¬ 
tion frappait surtout les individus qui, au lieu de se soigner 
au commencement de la maladie, s’adonnaient au contraire 
a une vie intempe'rante. 

Catarrhe suffoqiMnt. C’est au milieu de semblables dpi- 
ddmies que I’on rencontre frdquemment ces violens catarrhes 
qui sulfoquent les malades en tres-peu de jours, et qui, par 
cette raison, ont recu le nom de catarrhes sufFoquans. Cette 
affection est absolument la meme que le catarrhe ordinaire, 
dont elle ne dilfere que par I’extreme intensite' de ses symp- 
tomes , par la gravitd de ses complications et par la promp¬ 
titude avec laquelle elle marche vers une terminaison pres- 
que toujours funeste. Mais comme on a pre'tendu en faire une 
maladie particuliere, et qu’il regne a cesujet une grande confu¬ 
sion dans la plupart des livres de me'decine pratique, tichons de 
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dissiper les erreurs qni enveloppent ce point de doctrine pa- 
tholpgique, et de fixer les idees sur une maladic qui est de- 
veuue un prodige d’obscurite'. 

Si I’on consulte en effet les auteurs qui se sont occupe's de 
eette affection, on voit qu’ils ont j»ris pour un catarrhe suffo¬ 
cant , les uns une orthopnde sjmptomatique, les autres une 
asphjxie, ceux-ci une vomique qui creve dans le poumon et 
saffoque le malade, ceux-la im emphyseme, une fausse pe'rip- 
neumonie, etc. II est bien clair que, dans tons ces cas, lors- 
quele malade vient a succomber, il meurtsuffoque': mais ou est 
le catarrhe 7 la re'ponse n’est pas facile. D’ou vient done un tel 
disaccord sur une affection dont le caractere parait si aise' a 
determiner? II nous semble qu’on pent en ddeouvrir la source, 
d’une part dans la ndgligence que chacun a mise a appuyer 
son opinion d’ouvertures cadave'riques bien faites j d’autre 
part, dans la pretention d’attacher a une maladie une deno¬ 
mination nouvelle , ou enfin dans la comparaison force'e que 
Ton veut e'tablir entre elle et d’autres affections qui en diffe- 
rentessentiellement. Ainsi, par exemple, le catarrhe suffoquant 
est, selon Schneider, un rhumatisme du poumon; suivant 
Nietzti, une paralysie du meme organe; selon d’autres, e’est 
une syncope cardiaque, une dyspne'e, une orthopne'e; enfiu 
M. Mauclerc, docteur de la nouvelle faculte' de Montpellier, 
lui donne le nom d’apoplexie pulmonaire. Comme ce dernier 
auteur, I’un des amis de Marc Antoine Petit, a te'moignd le 
desir que Ton fit une mention spe'eiale de son travail, nous 
allons exposer brievement sa doctrine. 

Void d’abord comment M. Mauclerc ddfinit le catarrhe 
suffoquant: affection grave des poumons, avec anxidte, pe- 
santeur, douleur dans la poitrme, perte de la voix, toux 
tres-pe'nible , respiration stertoreuse, suffocation prochaine, 
pouls rare et lent, quelquefois plein et assez fort, et e'eume 
a la bouche. II lui assigne pour cause la plus commune, une 
congestion d’humeurs visqueuses, et pour symptomes, ceux 
que nous venons d’e'nume'rer. La maladie se manifesto ordi- 
aairement tout a coup , et presque toujours pendant la nuit. 

De cinq observations que rapporte I’anteur, la premiere , 
quoique tirde de Stahl {Collegium casuale), n’est point assez 
ddtaillde. La seconde est une vraie vomique , qui dtouffe su- 
bitement le malade, avant I’arrive'e de ses domestiques qu’il 
appelle: Touverture cadavdrique fit voir du pus re'pandu en 
grande abondance dans les rameaux des branches: et il faut 
remarquer que le sujet avait atteint l’4ge de soixante-quatre 
ans, sans avoir dprouve' aucune incommodite'. Dans la troi- 
sieme observation, on voit un homme qui meurt au bout de 
quatre heures, d’une forte douleur depoitrine. Dans la qua- 
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trieme , il est question d’un cuisinier qui, dit I’auteur sans 
plus de de'tails, pensa mourir pour avoir bu, au sortir d’au- 
pres du feu, Un grand verre de biere froide. La cinquieme, 
plus circonstancie'e , concerne un soldat qui succomba a une 
inflammation des poumons , a la suite d’une violente per¬ 
cussion sur la poitrine. 

Apres ces observations, qui, comme on voit, laissent bien 
des choses a desirer, et dont aucune n’est propre a I’auteur, 
celui-ci pre'sente les diffe'rences qui distinguent le catarrhe 
suflbquant d’avec la toux convulsive , I’angine, la dyspne'e, 
Torthopne'e , I’asphyxie , I’apoplexie. 

II fait ensuite deux varie'te's de catarrbe suffoquant, I’un 
humoral, I’autre nerveux: le premier pent etre muqueux ou 
sanguin, et reconnait pour causes prochaines une foule de 
maladies bien caractdrise'es, tclles que des tubercules , des 
squirres , des tumeurs enkiste'es, des abces, des ulceres , la 
gangrene , les e'panchemens se'reux, sanieux et purulens dans 
la capacite' de la poitrine, les polypes qui se forment dans 
I’artere pulmonaire , etc. Le second est atonique ou avec 
exces de ton: M. Mauclerc en rapporte trois exemples, dont 
I’un, tire' de The'oph. Bonet, laisse beaucoup a de'sirer; I’autre 
fourni par Stahl, n’est pas plus concluant; le dernier, propre 
a I’auteur, concerne un homme qui meurt presque subitement 
apres un violent acces de colere, et dont I’ouverture n’offre 
aucune alte'ration, sinon que les poumons paraissaient fle'tris, 
afiaisse's et moins volumineux que de coutume. M. Mauclerc 
fait de'pendre cette varidte', de la paralysie des plexus pulmo- 
naires (alors le catarrhe suflbquant serait tantot une apoplexie, 
tantot une paralysie des poumons), et il lui donne pour cau¬ 
ses , des agens me'caniques, chimiques , les passions vives 
surtout: ainsi, apres avoir cite' quelques exemples de joic, 
de colere, de terreur devenus soudainement funestes, il pense 
que Ton pourrait rapporter toutes ces morts subites au catar¬ 
rhe suflbquant nerveux , dont on ne peut nier , ajoute-t-il, 
I’existence , toutes les fois que la prompte extinction de la 
voix est pre'ce'de'e d’une oppression vive et d’une respiration 
laborieuse. Dans ce sens, le terme fatal arriverait preSque 
toujours par un catarrhe suflbquant. 

La simple exposition d’une telle doctrine suffit pour en faire 
voir toute la faiblesse. D’abord , les observations rapport^es 
sont ou incompletes , ou insuffisantes , ou relatives a d’autres 
afiectionsqu’aun veritable catarrhe suflbquant: quoique prises 
dans des livres estime's , elles ue peuvent etre pour nous des 
autoritds irre'cusables, aujourd’hui que des recherches anato- 
mico-pathologiques nouvelles et exactes nous ont donn^, sur 
}es diverses alterations des membranes, des e'daircisscmpns 
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dont nos pre'de'cesseurs ont e'te prive's. Les fails, cette base 
fondamentale de toute bonne doctrine , manqua.nt de solidite', 
I’e'difice s’e'croule : ainsi, la distinction des especes ne nous 
semble pas plus admissible que I’e'nume'ration beaucoup trop 
etendue des causes. Quoi! parce qu’uU individu meurt subi- 
tement e'touffe', il est victime d’un catarrhe suffoquant! Nous 
vojons bien une suffocation j mais, encore une fois, ou est le 
catarrhe ? ou sont les signes qui caracte'risent toute affection 
catarrhale ? Quant a la denomination d’apoplexie des pou- 
mons, M. Mauclerc n’est entre' dans aucune discussion pour 
la faire adopter j il I’e'tablit seulement sur I’identite' des causes 
ct I’analogie des effets qu’il croit exister entre I’apoplexie cd- 
re'brale et le catarrhe suffoquant, et il se contente d’e'mettre 
cette simple assertion, sans la fortifier d’aucune preuve, sans 
I’appuyer sur aucun raisonnement. Nous pensons done que , 
se'duit sans doute par I’attrait de la nouveautd , M. Mauclerc 
s’est me'pris sur I’essence de cette maladie qui, suivant nous, 
lie doit etre regarde'e que comme un catarrhe ordinaire, 
rendu seulement plus intense, soit par un appareil ou un 
concours de symptojnes tres-violens , soit par la faiblesse re¬ 
lative de I’organe sur lequel il e'tablit son sidge, et qui ne pent 
se de'barrasser des amas de mucosite's (pii obstruent latrache'e, 
les bronehes et leurs ramifications, soit enfin par une compli¬ 
cation grave qiii, d’une maladie commune'ment simple et 
be'nigne , en fait une tres-dangereuse. 

Pronostfe. En general, le catarrhe pulmonaire simple n’a 
point de suites fAcheuses, lorsqu’on lui applique untraitement 
convenable, et on le voit ordinairement ce'der a un re'gime 
approprie' et a I’administration d’un petit nombre de me'dica- 
mens: souvent meme il gue'rit seul, comme on en obsei-ve 
de nombreux exemples dans nos climats, pendant une grande 
partie de I’anne'e. Cepeudant, lorsqu’il s’empare fre'quemment 
des memes individus, il cede avec moins de facilite', deyient 
nne affection permanente, chronique, constitutionnelle, qui 
fetigue le poumon, altere a la longue les proprie'te's de la 
membrane muqueuse des bronehes, dont il change le mode 
de se'erdtion , et de'ge'nere en une ve'ritable phthisic. Cette 
conversion funeste entraine ndeessairement avec elle un pro- 

' nostic analogue: celui-ci varie aussi en raison des complica¬ 
tions , et il est relatif au nombre et a la gravite' de ces der- 
nieres. Le pronostic se tire encore de I’influence du climat, 
des saisons, de l’%e, et surtout de la constitution e'pide'mique, 
dont il faut bien e'tudier le caractere, si I’on veut pre'voir avec 
jastesse la marche et la direction de la maladie. L’examen 
attentif des'symptomes principaux dclairera singulierement le 
jugement a porter sur les e'vdnemens futurs: le me'decin s’ap- 

4- ■ 
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pliquera specialement a reconnaitre quelle est la nature dea 
crachats et de la toux, a quel point la respiration s’e'loi^e de 
I’e'tat ordinaire, et de quel genre est la fievre concomitante. 
En ge'ne'ral, une forte djspne'eune respiration sifflante , le 
rMe , I’impossibilite' de garder une position horizontale, sont 
des phe'pomenes du plus sinistre augure, qui pre'sagent une 
suffocation mortelle , et rendent commune'ment inutiles tous¬ 
les secoiu-s de Part. 

Traitement. Le trailement du catarrhe pulmonaire consiste 
a diminuer I’irritation, a favoriser I’expectoration et les autres 
excre'tions , et a opposer aux complications les moyens que 
ieur caractere indique. 

Lorsque la maladie est simple et le'gereelle cede ordinai- 
rement au seul travail de la nature , seconde' par un re'gime 
conforme aux lois de I’hygiene par le repos, une chaleur 
mode're'e, des boissons tiedes, de'layantes, qui excitent dou- 
cement les. se'cre'tions et les excre'tions, particulierement les- 
/crachats et la transpiration. Les boissons les plus propres a 
remplir ce but, sont les de'coctions d’brge ^ de guimauve, les 
infusions de re'glisse, de violette ^ de coquelicot, de bouillon- 
blanc et autres especes pecforales, e'dulcore'es avec le sirop 
de capillaire : on fera respirer I’eau en vapeur. Quelquefois , 
I’ardeur de la fievre abesoin d’etre tempe're'e par les antiphlo- 
gistiques , I’oxymel simple y le nitrate et I’ace'tate de potasse. 

Lorstpie le mouvement fe'brile est calme', si I’expectoratioii, 
se fait avec peine , on I’excitera par des juleps ou des loocbs 
kerme'tises,. des pastilles d’ipe'cacuanha ou de soufre, I’infii- 
sion de polygala ou d’bysope avec I’oxymel scillitique, le 
sirop d’ipe'cacuanha, celui d’diysimum. Quelquefois la toux 
est tellement incommode, qu’il faut ne'cessairement en repri¬ 
mer la violence ou I’opiniatrete' r on doit alors recourir aux 
juleps camphre's , aux mucilagineux, tels que la gomme ara- 
bique et son sirop, I’buile d’amandes douces, et en outre aux 
fumigations e'mollientes fre'quemmentre'ite're'es, aux antispas- 
modiques, aux hypnotiques,, comme le sirop diacode , les pi¬ 
lules de cynoglosse et meme I’opium pur, mais avec pre'cau- 
tion, parce que ce medicament peut suspendre I’expectora¬ 
tion et favoriser une congestion muqueuse dans le poumon- 
On n’abusera point des loocbs huileux, qui ont I’inconve'nient 
d’afifaiblir les organes digestifs et de retarder ainsi la solution 
d.e la maladie. Si, comme il arrive le plus ordinairement, cette 
derniere provient de la suppression d’une excre'tion eutanee, 
on emploiera avec avantage les sudorifiques, les frictions de 
toutle corps, les pe'diluves et enfiulesve'sicatoires. 

S’il sument une diarrbde, on se gardera bien de I’arreter. 
On dvitera soigneusement les boissons acides, le froid et tout 
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ce.qui peut s’opposer au de'ga^ement de la transpiration. Si, 
vers la fin de la maladie, il existe Tpiclques signes de saburre, 
on pourra administrer un on deux purgatifs le'gers , auxquels 
on fera succe'der qnelqu’infusion aromatique ou tonique , 
dans les cas ou I’organe pulmonaire a e'te' tres-fatigu^. 

Les complications recevront un traitement relatif a leur 
nature. Par example, lorsqu’un embarras gastrique coincide 
avec le catarrhe pulmonaire , il est essential de deljuter 
par un vomitif, qui a pour avantage, non - settlement de 
d^arrasser les premieres voies, mais encore d’imprimer une 
secousse salutaire a toute la machine, et particulierement aux 
poumons , d’augmenter le produit de la transpiration et d’ex- 
citer souvent une sueur favorable j en un mot, d’ope'rer un 
mouvement salutaire du centre a la circonfe'rence , direction 
oppose'e a celle qui parait etre la cause la plus commune de 
la maladie. Au vomitif succe'deront les infiisions peclorales, 
le bouillon de veau et les autres moyens the'rapeutiques que 
nous avons de'ja indique's. 

Lorsque le mal prend un caractere asthdnique, comme 
on le remarque assez fre'quemment chez les vieillards , le 
mode curatif doit subir des modifications particulieres et de- 
venir tres-actif. Ainsi, le camphre , le quinquina, seront 
administre's en potions ; on fera frotter le thorax avec des 
linimens volatils j des ve'sicatoires, des ventouses seront ap- 
pliquds sur cette meme re'gion, ainsi qu’entre les dpaules, 
sur les cuisses ou sur les jambes, suivant les indications par- 
ticnlieres ; on titillera le gi’os intestin par des lavemens exci- 
tans: en un mot, les me'dicamens les plus e'nergiques seront 
mis en usage pour preVenir une suffocation imminente. 

Si le catarrhe pulmonaire s’accompapne de phe'nomenes 
violens et insolites , ou plutot s’il de'ge'nere en une autre af¬ 
fection , telle qu’uhe he'moptysie , une pleurdsie , une an- 
gine, une pe'ripneumonie ou quelqu’autre phlegmasie aigue, 
comme on fobserve dans certaines e'pide'mies, la complica¬ 
tion devient alors la maladie principale, et c’est de'sormais 
vers elle que Ton doit diriger toutes les forces de la thdra- 
peutique. Dans ces circonstances, si la fievre est vive , le 
pouls plein, dur ou fort, que Ton apergoive les indices d’une 
congestion sanguine, et qu’on ait' affaire a un snjet vigoureux, 
la saigne'e devient ndcessaire et sera pratique'e avec avantage. 

Du reste, le traitement doit etre modifie' suivant les cir¬ 
constances relatives a l’4ge , au tempe'rament, k la saison, a la 
constitution atmosph^rique , a I’intensit^ de la maladie , etc. 
Ainsi, on ne fera point au deljile vieillard le meme trai- 
Icment qu’au fougueiix jeiine homme : le premier a corn- 
muniment besoin d’excitans qui nuiraient au dernier. Le tem- 
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peTament susceptible de la femme esige frequemmcnl I’ad- 
ministfation des antispasmodiques, qui n’auraient qu’une faible 
action sur un adulte vigoureux et mate'riel, etc. , etc. 

Catarrlie pulmonaii-e cliromque. Lorsque le catarrhe pul- 
monaire tend a devenir cbronique, le me'decin doit redoubler 
de vigilance , pour empecber une degeneration qui finit tan- 
tot par un asthme humide, tantot par une phthisic rauqueuse, 
que le vulgaire caracte'rise alors de rhwne ne'glige'. C’est dans 
ce cas que le changement dans la maniere de vivre peut etre 
Utile et que I’exercice a pied et a cheval, une habitation saine, 
les voyages, fair de la campagne, les frictions sur lapeau, 
les toniques a I’inte'rieur, un rdgime analeptique et les exu- 
toires conviennent souverainemeutpour triompher de certains 
catarrhes interminables, ou se debai’rasser tout a fait de ceux 
qui reviennent sans cesse. 

Proplyylactique. Mais souvent la cause la plus le'gere ra- 
mene la meme maladie , et y rend sujets certains individus 
qui y qnt une predisposition naturelle. Alors ces personnes 
dviteront avec soin les causes qui peuvent occasionner le re¬ 
tour du mal, parmi lesquelles les plus actives sont les transi¬ 
tions brusques de I’atmosphere, le passage subit du chaud au 
froid, de la sdcheresse a Thumidite': ces memes personnes 
vivront en outre avec sobridte', prendront de bonne heure et 
quitteront tard les habits d’hiver, s’astreindront a porter con- 
stamment un gilet de flanelle soit par-dessus la chemise, soit 
sur la peau meme, afm d’entretemr une douce et continuelle 
transpiration cutande 3 elles se feront souvent frotter tonte 
i’habitude du corps : enfin , un cautere ou un vdsicatoire au 
bras peut devenir d’une utiUtd habituellement indispensable, 
pour pre'venir toute re'cidive. (besauldik) 
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CATARRHEUX, .euse , adj., catarrhosus, sujet au catar¬ 
rhe. Les personnes que leur temperament ou une organisa¬ 
tion particuliere dispose e'minemment aux affections catar¬ 
rhales , doivent user .de pre'eautions pour s’en de'fendre , et 
suivre le re'gime prophylactique que nous recommandons 
dans les cas de catarrhe pulmonaire. T^ojez la fin de cet 
article. ., (REHAtrLDiu) 

CATARR.HEXIE, s', f., catarrhaxia, de KetTetppoog, fluxion 
dTiumeur , et pvtrii, flux; effusion de sang par les selles. Ce 
mot est pen cn usage. Vojez dysenterie, hemorragie. 

(l. b.) 
CATASTALTIQUE, s. m. Avec quelques auteurs, le pro- 

fesseur Fourcroy regarde le mot catastaltique comme syno- 
nyme de cathartique, tandis que Lavoisien le regarde comme- 
signifiant la meme chose que s-tjptique, astringent, re’pet- 
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ciissif. Ce dernier nous parait se rapprocher davantage de 
I’e'tymologie grecque KctTumshha, je resserre. 

(l.OLLIER-'WIIfSLOW ) 
CATHARTIQUE, adj., pris subst. On a donne' le nom de 

cathartique, en latin cathartica, de x.a.6afpi0, je purge, je nct- 
toie, aux me'dicamens qui out la proprie'td de provoquer 
des evacuations alvines : mais les me'decins francais ont pre'- 
fe're' la de'nomination de purgatifs; nous renverrons done a 
ce mot pour tout ce qui concerne les qualitds physiques et 
chimiques , Taction imme'diate sur nos organes , et Temploi 
the'rapeutique de ces agens. 

Quelques auteurs cependant avaient voulu de'signcr plus 
particulierement par Texpression de cathartiques , les purga¬ 
tifs moyens , ceux dont Tactivite' est mode're'e j alors on dis- 
tinguait parmi les me'dicamens qui purgent, i“. des laxatifs j 
1”. des cathartiques ; 5". des drastiques. 

Les laxatifs ou purgatifs doux sont la manne , la casse, 
Thuile d’amandes douces, d’olive , de palma-christi, le corps 
mucoso-sucre', les pruneaux , etc. Ces substances ont une 
action tout a fait difle'rente de celle des vrais purgatifs; on 
les prend toujours a forte dose, ils pesent sur le canal alimen- 
taire 5 de plus ils relachent son tissu , pervertissent son action 
naturelle, causentunesorte d’indigestion. laxatif. 

Les cathartiques sont des substances purgatives qui irritent 
doucement la surface intestinale , augmentent peu Texhala- 
tion et la se'cre'tion rauqueuse de cette partie , et souvent se 
bornent a faire rendre les niatieres actuellement contennes 
dans les intestins ; les sulfates de potasse, de soude , de ma- 
gne'sie , le tartrate aciduie de potasse, les tartrates de potasse, 
de soude , les eaux mindrales salines , etc. , appartiennent a 
cette section. 

Les drastiques comprennent des substances me'dicinales qui 
produisent une vive irritation sur la surface intestinale , qui y 
font affluerle sang , qui la rendent plus rouge, plus gonfle'e, 
plus sensible , qui provoquent une. exhalation abondante dans 
le canal alimentaire, et augmentent singulierenient Paction 
se'cre'toire des glandes qui y ont leurs canaux excre'teurs, qui 
enfin de'terminent tres-souvent des contractions douloureuses 
dans diverses partiesde la masse des intestins.-Les feuilles et les 
gousses du se'ne', le jalap , la scammone'e, la coloquinte, la 
gomme-gutte , les bales de nerprun , etc., agisseiit de cette 
maniere. ( baucieii) 

CATHEMERINE, adj., ctithemerina; expression de'rivde 
de la pre'position grecque nwra,, on de I’adverbe sc¬ 
ion , et de npkfet-, le }our : qui revient chaque jour. 

On a dopne' ce nom a la lievre rentittente quotidienne qui 
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yresente, aitiM qae I’indiqae sa denomination, non des acces 
isole's et sums d’apyrexie complete, mais un ^tat fe'brile con- 
tinu avec des exacerbations marque'es. Ces fievres sont plus 
souvent appelees amphkne'rines^ car on se sert encore moins 
du mot me'the'me'rines- 

Galien {de dlfferentiis febrium , lib. ji), en de'crivant la 
maladie, a marque' son dloignement pour ces deux expres¬ 
sions , adoptant exclusivement celle d’ampbime'rine. Qu(e 
{febris ) /I junioribus medicis proprio nomine cathemerina, 
id est quotidiana appellatur : ita enim vocare consueye~ 
runt earn febrem quce singidis diebus accenditur, neque 
ullam liabet intermissionem. Ego vero solitus sum eam- 
dem febrem ^mphymerinam continuum nominare : nam 
cathemerinon -uocabulum nusquam apud Grcecos scriptum 
invemtur. L’opinion de Galien a pre'valu en faveur du mot 
amphime'rine. 

II n’y a pas de fievre qui mdrite le nom d’amphime'rine ou de 
cathdme'rine, puisque ce type n’est affectd exclusivement a au- 
cune fievre d’une nature constante. Aussi, Sauvages a-t-ilcom- 
pris sous ce nom d’amphime'rines , dont il a admis trente 
especes, les maladies les plus dilFe'rentes : et, si cette asser¬ 
tion avail besoin de preuves , je dirais que la fievre cardiaque 
de Torti est rapprochde d’une pre'tendue fievre lithique , 
febris lithica , par cela seul qu’elles ont Tune et I’autre des 
redoublcmens journaliers. 

Cette disparate choquante n’a pas lieu seulement dans cet 
auteur, a I’e'gard des fievres remittentes quotidiennes : elle 
se rctrouve dans toutes les divisions nosologiques, et aussi 
dans toutes les classifications auxquelles on a donne' pour 
bases les types des fievres. 

Le type des fievres semble avoir e'te' longtemps presque 
le seul pbe'nomene qui ait frappe' les me'decins j il a e'te' jus- 
qn’a prdsent presque la seule modification sur laquelle on ait 
fonde' leurs dille'rences. Cependant, en observant les choses 
de plus pres , on s’est convaincu que le meme type pouvaif 
■etre afi'ecte' a des fievres tout a fait diffe'rentes'j et-encore que 
la meme fievre e'tait susceptible de passer sous des types dif- 
fe'rens , sans cesser d’etre au fond la meme. 

Par-la , on a ramene' le type des fievres a sa vraie valeur j 
•c’e^La-dire, qu’on I’a considdre' comme une forme dans les 
maladies. Par la, encore, les mots, auparavant si importans 
de continuite , de remittente, d’intermittente, ne donnant 
pas I’idde de la nature propre de la fievre, loin de servir en¬ 
core de fondemens a une distribution me'thodique des fievres, 
ne sont plus recus que comme des caracteres- d’especes on 
de varidtds. 
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Cette meilleure maniere d’envisager les fievres en empe- 
chant I’observateur de se homer a la consideration du lype , 
attire toute son attention sur la nature essentielle de la mala- 
die , et rectifie ainsi ses ide'es, en meme temps qu’elle e'claire 
sa pratique. Quelques me'decins exacts savaient hien que telle 
fievre, pour etre continue, remittente ou interniittente, n’eii 
etaitpasmoinsinflammatoire , bilieuse, muqueuse, etc., mais 
cette notion e'chappait au plus grand nombre des praticiens et 
meme des e'crivains. OndoitaM. Pinel, d’avoir signale' ce que 
cette doctrine avait de de'fectueux. J^ojez amphimerine , 
METHEMERIKE , CONTINUE , REMITTEKCE , INTERMITTERXE , 
ElEVRE, type, etc. (hACQOARt) . 

CATHERETIQUE, adj. pris subst., cathereticus, derive' 
duverbe Ko-tsatpeiv , consumer, de'truirej nom sous lequel on 
de'signe les mddicamens qui rongent les chairs fongueuses, 
surabondantes. Celse distingue les cathe're'tiques qu’il appelle 
radentia, rongearis, descaustiques qu’il nomme ctiistamindu- 
centia, qui forment une croute. Vojez caustique. b.) 

CATHETER, s. m., catheterus, de'rive' de in- 
troduire : instrument de cliirurgie dont on se sert pour e'va- 
cuer les urines retenues dans la vessie, pour s’assurer de la 
pre'sence d’un calcul dans cet organe, pour y injecter divers 
fluides, pour guider le lithotome ou le bistouri dans I’ope'ra- 
tion de la taille, et enfin pour dilater le canal de I’uretre dont 
le diametre est rdtre'ci, ou qui se trouve meme entierement 
oblite're'. 

II n’est pas certain que les Grecs connussent le cathe'ter: 
Galien au moins, qui nous en parle assez longuement, pre'- 
tend que le mot Est&STHp, qu’on trouve dans les e'crits d’Hip- 
pocrate, ne doit pas lui etre appliqud, et de'signe une meche 
tordue qu’on introduisaifdans les ulceres sinueux et fistuleux. 
Mais les Latins eii faisaient frdquemment usages car Celse 
recommande de s’en servir dans la re'tention d’urine, suite de 
la de'bilitd se'nile , d’un calcul ve'sical ou d’un e'tat inflamma- 
toire des voies urinaires : il veut qu’on en ait de diffe'rentes 
longueurs, tant pour les hommes que pour les femmes, et 
dderit tres-bien la maniere dont on doit s’y prendre pour les 
introduirg. 

Quoi qu’il en soit, il parait que ce sont les modemes qui 
ont le mieux senti I’utiiite' de cet instrument, et qui I’ont^em- 
ployd d’une maniere ge'ne'rale. Aujourd’hui, nous en connais- 
sons une foule d’especes diffe'rentes par leur formeleur 

.composition et leurs usages. Ccs varie'tds,presqu’innombrables 
se rapportent cependant a trois classes qui ont recu des noms 
particuliers : ainsi, celui de cathe'ter parait re'servd d’nne- 
maniere' a peu pres exclusive a I’instrument plein et soHde 
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usite dans la lithotomie, quoique bien des praticiens lui don- 
nent une acception plus dtendue. On appelle bougies , ceus 
qui sent pleins et flexibles , et sondes ou algalies ceux qui 
sont parcourus dans toute leur longueur par une cavite', qu’ils 
soient d’ailleurs flexibles ou non. Au reste, ces de'nominations 
sont loin d’avoir toujours un sens aussi pre'cis, et nous les trou- 
vons tres-fre'quemment employe'es les unes pour les autres. 

Le catbe'ter dont on se sert dans I’ope'ration de la taille, 
est une tige solide faitc d’acier, pour qn’elle puisse conserver 
invariablement la courbure qu’on lui imprime. Sur sa con- 
vexite' regne, jusqu’a trois ou quatre ligncs de son extre'mite', 
une canelure bien e'vide'e dans laquelle doivent glisser les au¬ 
tres instrumens ndcessaires pour pratiquer la lithotomie ; 
I’cxtre'mite' en est arrondie et le mancheplat, afin qu’il e'chappe 
moins facilement a la main qui I’embrasse. Le frere Jacques 
employait d’abord un cath(iter exactement rond et de'nue' de 
cannelure 5 mais, d’apres les conseils de Me'iy et de Duvei-ney, 
il y en ajouta uiie qu’il conserva toujours depuis. La forme 
de cet instrumtet n’a ^ere varie' que par des modifications 
pcu importantes dues a divers lilhotomistes. Ainsi, celui de 
Rau avait une courbure plus saillante, et un bee plus allonge 
qu’a I’ordinaire. Pouteau termina le manche du sien par un 
anneau, afin de donner plus de facilite' pour le tenir j et, 
dans la meme vue, Lecat prolongea davantage la plaque qui 
constituc le manche: du reste il ne presenta jamais plus d’une 
courbure; droit dans les deux tiers a peupresde son e'tendue, il 
de’erit, a.commencer de ce point, un arc d’ellipse tres-bombe'. 

Les sondes a I’aide desquelles on fait sortir les urines accu- 
mule'es dans la vessie, ont subi des changemens bien plus 
nombreux et plus importans. Celles que Celse de'erit e'taient, 
ace qu’ilparait, de cuivre, puisqti’il les nommefistulm anece. 
Galien se servait aussi de sondes mdtailiques , et ce sont en¬ 
core celles qu’on emploie le plus de nos jours , seulement on 
les fabrique en argent, quoique peut-etre il serait quelquefois 
avantageux d’en avoir de plus solides en acier. Ce sont des 
canules recourbe'es vers 1’extre'mite' qui s’introduit dans I’ure- 
Ire et qui porte le nom de bee. Ce bee, termind en forme 
de cul-de-sac, est perce' de deux ouvertures latdrales et ova- 
laires qu’on appelle les yeux ; I’autre extre'mite', ou le pavil¬ 
ion , est droite, un peu plus large et plus dvase'e en maniere 
d’entonnoir : elle est garnie, sur les cote's, de deux petits an- 
neaux destinds a servir d’attache a des fils, lorsqu’on veut 
laisser I’instrument dans I’uretre, et qu’on est par consdquent 
obligd de le fixer a la verge ou a une serviette qui entoure 
le corps. Intdrieurement, les sondes renferment un stylet 
d’argent, dont Texlrdmite', correspondante au bee, doit etre 
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assez grosse pour Boucher exactement les yeux et emp^cher 
que le tissu spongieux de I’uretre ne s’y introduise. Elies 
ofirent une longueur difFe'rente selon qu’on les destine aux 
hommes ou aux femmes: dans le premier cas, elles ont de 
sept a onze pouces, et dans le second, elles en ont a peupres 
sixj leur grosseur varie suivant I’age des individnSj et le chi- 
rurgien doit en avoir de plusieurs calibres. Enfin, il faut que 
leurs parois aient une e'paisseur suffisante, sans quoi, elles se- 
raient de'pourvues de la force ne'cessaire pour vaincre les ob¬ 
stacles qu’elles rencontrent quelquefois dans I’uretre. 

Telle est la forme le plus ge'ne'ralement adoptde pour les 
sondes d’argent. Quelques praticiens ont imaging de suppri- 
mer les yeux du bee, et de les remplacer par trois ou quatre 
range'es circulaires de trous, disposition fort de'savantageuse, 
puisqiie ces trous, ayant un tres-petit diametre , se laissent 
aise'raent obstruer par les mucositds. Jean Louis Petit est aussi 
I'auteur d’une soride particuliere qu’il recommandait dans les 
re'tre'cissemens extremes de I’uretre , et dont le bee, au lieu 
de se terminer en cul-de-sac et d’etre garni de deux yeux, 
pre'sente une ouverture que le slylet oblitere completement. 
Levi-et en avait de'ja employe' d’analogues dans la retention 
d’urine cause'e par la pression de la matrice sur la vessie, chez 
les femmes enceintes j et Franco , bien auparavant, en avait 
figurd qui ne difierent de celles de Petit que parce qu’i! leur 
conservait les yeux en meme temps que I’ouverture de I’extre'- 
mite'. Levret a propose' d’aplatir les sondes au lieu de les 
rendre rondes , afin de les introduire plus aise'ment, et Ben- 
jaminBellassure que, de son temps, il etait d’un usage presque 
gendral en Angleterre de leur donner cette forme. J’ai de'ja 
dit, relativement a leur courbure, qu’on ne leur en imprime 
ordinairement qu’une seule*; mais comme il arrive quelque¬ 
fois qu’en les laissant dans I’uretre, elles excitent une inflam¬ 
mation gangre'neuse dans la portion de ce canal qui corres¬ 
pond a la base de la verge, Jean Louis Petit concut et exe'- 
cuta I’ide'e de leur donner une double courbure et une forme 
semblable a celle d’un S. Sans doute ces sortes de sondes fati- 
guaientmoins I’uretrej mais celles de gomme dlastique pre'sen- 
tent le meme avantage, et ony a renonce' parce qu’elles sont 
moins propres a vaincre les obstacles. A I’e'gard des yeux, 
les uns veulent qu’ils soient disposes en face I’un de I’autre, 
quelques-uns trouvent plus d’avantage a les placer a une 
hauteur difFe'rente , et enfin plusieurs conseillent de n’en pra- 
tiquer qu’un seul. 

Les sondes d’argent qui viennent d’etre ddcrites n’ont pas 
dte exclusivement re'serve'es pour soulager les personnes at- 
teintes d’une re'tention d’urine j le frere Come s’en est aussi 
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comme de ve'ritables canules pour pratiquer I’opdration 
de la taille par le haut appareil : perce'es a leur extre'mite 
inferieure, dies renfermaieiit une tige recourbe'e, cannele'e, 
plus longue de plusieurs pouces que le pavilion, et tcrmi- 
ne'e par un dard ou une Heche. L'ope'rateur les introduisait 
par une ouverture faite a I’urdre pres de sa base , poussait 
la flecbe contre la partie supe'rieure de la vessie qu’il percait 
et dont il coupait la paroi ante'rieure au moyen d’un bis- 
touri conduit dans la cannelure de la tige} cela fait, il re- 
tirait le dard dans la sonde, enlevait celle-ci et procddait a 
I’extraction du calcul. 

Quoique fort utiles et meme indispensables dans beaucoup 
d’occasions, les sondes d’argent ont cependant un grand dd- 
savantage inhc'rent a la nature de la matiere qui entre dans 
leur composition. Ce de'faut consiste dans leur inflexibilite'; 
aussi, doit-on prdfe'rer celles qui sent souples toutes les fois 
que les circonstances n’obligeront pas de recourir aux autres. 
Vanhelmont, qui blame I’usage de ces dernieres, comme 
cruel et barbare , a propose' d'en faire de cuir; mais on 
ignore s’il re'alisa jamais son projet qui parait difficile a exd- 
culer. Tabrice d’Aquapendente en indique de come qui ne 
devaient avoir guei’e plus de flexibilite' que celles de me'tal. 
On en fit ensuite avec une lame d’argent toume'e en spi- 
rale et recouverte d’une peau mince. Ces sondes, dont on 
ne connait pas I’auteur , et qui paraissent dater de fort loin , 
ont dte' abaudonne'es par ce qu’on a craint que la peau ne 
venant a se de'coller, les spirales d’argent ne blessassent la 
membrane interne de i’uretre. Cependant Roncalus, qui 
s’en attribue I’invention , parvint a faire disparaitre cet 
inconve'nient en 1720, en la couvrant d’une foite e'tofie de 
soie colle'e avec un me'lange de cire et de re'sine ; mais cet 
enduit, qu’on pent regarder comme un vrai perfectionne- 
ment, est beaucoup moins solide que celui qu’employait Ic 
cliirurgien dont Sabatier nous rapporte le proce'de'. Apres 
-avoir convert la spirale d’argent d’un parchemin colle' avec 
de la colle forte, il tournait par-dessus un fil de soie non 
torse, qu’il maintenait avec de la cire fondue : ensuife , il teeait la sonde dans de I’emplatre de Nuremberg liquefie', 

isait se'cher et I’e'galisait en la roulant entre ses doigts. 
Quoiqu’on ne puisse disconvenir de I’utilite' des sondes 

pr^pare'es de cette maniere, et qu’elles me'ritent d’etre re- 
commande'es, tant par leur soliditd que par la facilitd avec la- 
quelle elles se ployent, elles sont loin cependant d’etre com¬ 
parables a celles que nous devons a un orfevre nomme Ber¬ 
nard, et qui sont compose'es d’une e'toffe de soie cousue sur 
un mandrin et couvertes d’lme eouebe de gomme dlastique. 
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Ces dernieres sondes reunissent la solidite' a la souplesse et, 
auplus briilant poll. On a depuis cherche' a les rendre moins 
susceptibles de s’aplatir, en placant I’enduit re'sineux par 
dessus un fil de fer ou de laiton tres-mince, rould en spirale 
ou dispose' de maniere a former un tissu a mailles serre'es, et 
reconvert ensuite d’une e'tolFe de soie mince. Cette modifica¬ 
tion me'rite la prefe'rence, et on ne se sertplus gnere aujour- 
d’hui que de sondes e'lastiques ainsi confectionne'es. 

II me reste encore a parler des bougies, c’est-a-dire des 
sondes pleines et solides qui ont e'te imagine'es pour remddier 
aux re'tre'cissemens de I’uretre, et dont I’invention remonte 
presque jusqu’a I’e'poque de Tapparition de la ve'role en Eu¬ 
rope , parce que les me'decins traitant d’abord la blennorrha- 
gie au moyen d’injections tres-acres , augmentaient ainsi 
rirritation de I’uretre , et favorisaient par consequent les re'¬ 
tre'cissemens de ce canal, qui sent les suites si ordinaires de 
son inflammation. Fe'lipo , me'decin de I’empereur Charles- 
Quint, est, au rapport de Francois Diaz, I’inventeur de ces 
bougies qui ont ensuite e'td de'crites fort au long par Andre' 
Lacuna en i55i, Alphonse Ferri, en 1553 , et Amatus Lu- 
sitanus en i554- Le premier meme passe gdne'ralement pour 
en etre I’auteur. Quelques anue'es plus tard ,- en i56o, un 
auteur anonyme, qu’Astruc pre'sume etre un me'decin de 
Nice, et dont les observations ont paru a la suite de I’ou- 
vrage de Lazare Riviere (Lyon , 1695, in-4°.) , park le pre¬ 
mier des bougies de plomb qui. furent ensuite presque ge'- 
ne'ralement adopte'es jusqu’au temps de Daran. D’abord on 
les accueillit avec enthousiasme, mais bientot on reconnut 
que leur grande durete' les rendaient incommodes pour les 
malades. On crut reme'dier a cet iaconve'nient en les frot- 
tant de mercurej mais loin de leur donner plus de flexibility, 
on les rendit seulement plus cassantes par cet amalgame , 
et des lors on renoncaace pre'tendu perfectionnement, qui 
fit tomber dans I’exces contraire , et pre'fe'rer les bougies d’e'- 
tain comme e'tant moins sujettes a rompre. On leur donnait 
ge'ne'ralement une forme ronde , et c’est Francois Diaz qui 
conseilla de les faire triangulaires et pointues, afin qu’elles 
pe'ne'trassent plus facilement a travers les carnosite's aux- 
quelles on attribua les re'tre'cissemens de I’uretre jusqu’a Mor¬ 
gagni. Les bougies de baleine parurent ensuite, mais furent 
abandonne'es apres quelques essais, parce qu’on reconnut 
qu’elles avaient une tendance continuelle a se redresser et 
qu’elles exergaient une pression douloureuse sur I’uretre. En 
1617, Fabrice d’Aquapendente imagine des bougies de toile 
recouvertes de cire dans toute leur e'tendue, et parcourues 
par un stylet d’argent) il les introduisait dans I’lu-kre immy* 
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Jiatement apres avoir sonde le malade avec le cath'e'ler or¬ 
dinaire , et les j laissait a demeure. Dans des temps plus 
Hiodcmes, au lieu de loile, on emploja des fils de lin ou 
de laine bicu unis , qu’on enduisait d’un melange de cire- 
vierge et d’essence de te're'bentliine. 

Les bougies de corde a boyau qui succe'derent a celles de 
cire eurent un assez grand succes : quelques praticiens les env 
ployerent nues, mais s’e'tant apercus que souvent elles se 
gonflent ine'galement dans le canal dont elles biessent alors 
les parois, Heuermann et Ledran les revetirent d’un linge 
convert d’une substance emplastique, et Bell les vanta beau- 
coup ainsi pre'pare'es. Enfin elles furent presqu’entierement 
bannies de I’arsenal cbirurgical par celles que Jacques Darait 
imagina en 1745, et qui sont connues sous le nom de bou¬ 
gies emplastiques : longtemps il en tint la composition secrete, 
mais en 1769, Astruc ddcrivit le proce'de' qu’il suivait pour 
leur pre'paration. Vers cette merne dpoque parurent un grand 
nombre de bougies nouvelles, modcle'es sur celles de.Daran, 
et dont les principales sont dues a Goulard, a Arnaud et a 
Cindre', qui, tous trois se'duits par I’appat du gain, refuserent 
aussi de rendre leur de'couverte publique. Ces bougies em¬ 
plastiques , dont I’ide'e a sans doute dte' fournie par celles de 
rabrice d’Aquapendente, ont I’avantage do ne pas etre aussi 
cassantes et ne pas exposer le malade aux suites funestes qui 
auraient lieu si une portion en demeurait engage'e dans la 
vessie. Tout emplitre quelconque est bon pour leur prepa¬ 
ration , mais Sharp et Bell proposent le diachylum comme 
e'tant plus tenacc et moins dur. La meilleure maniere de les 
preparer est, celle qu’a de'crite le dernier de ces chirurgiens: 
elle consiste a plonger un morceau conique de toile de dix 
adouze pouces de longueur, sur cinq huitiemes de pouce de 
largeur, dans I’emplatre fondu, eta le rouler ensuite entre 
deux morceaux de marbre, jusqu’a ce qu’il ait acquis une 
solidite' convenable. 

Telles sont les bougies qu’on a longtemps mis en usage et 
quivalaient sans contredit beaucoup mieux que toutes celles 
connues jusqu’alors. Aujourd’hui on s’en sert fort rarement, 
et on leur pre'fere avec raison celles de gomme dlastique, que 
le ce'lebre The'den a imagine'es en 1777 , etde'crites dans une 
lettre adresse'e a Richter. Comme TAllemagne a cu I’honneur 
de les faire connaitre, elle est aussi en possession de les pre¬ 
parer mieux que le reste de I’Europe, et les meilleures sont 
encore celles qu’on tire de la fabrique de Pickel, a Wurtzbourg. . 
Tqj'ez BOUGIE. (jocbdaw) 

CATBETERISME, s. m., catheterismus , de y.aTimy.t, 
iatroduire : ope'ration de chirurgie qui consiste a introduire 
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une sonde dans la vessie, et qui varie suivant qu’on la pra¬ 
tique sur un homme ou sur une femme. 

On sonde les hommes de deux manieres diffe'rentes, dont 
Tune, connue sous le nom de coup de makre (vojez ce 
mot) est moins sure , plus douloureuse, et par conse'quent 
peu usite'e, a moins que le volume extraordinaire de I’abdo- 
men n’oblige d’y recourir. Pour sender d’apres le proce'de' 
ordinaire , il faut.qpie le malade soit couche' sur le Lord d’un 
lit de moyenne e'leVation, la tete et la poitrine un peu eleve'es, 
les cuisses e'earte'es et legerement releve'es , et les genoux 
ploye's. Le chirurgien, place' du cote' gauche , saisit de la 
main droite la sonde, sur la concavite' de laquelle il applique 
les yiatre derniers doigts, tandis que le pouce repose sur le 
pavilion, et la trempe dans ITiuile, ou la couvre de ce'rat, 
apres I’avoir plonge'e quelque temps dans de I’eau tiede, afin 
de I’e'cliauiFer. De la main gauche, il prend la verge entre le 
pouce et I’indicateur, et introduit le bee de I’instrument dans 
I’uretre, de maniere que sa partie convexe soit tourne'e vers 
le bas-ventrej il le fait glisser jusqu’a la base de la verge, 
qn’il a soin en meme temps de ramener en haut. Arriv^ au- 
dessous du pubis, il baisse simultandment la sonde et le mem- 
bre viril, les e'loigne ainsi tons deux du ventre, et par ce 
mouvement de bascule, enfonce la portion membranense de 
I’uretre, et pe'netre dans la vessie. Les mouvemens libres 
qu’elle exe'eute alors, la facilite avec laquelle on la.baisse, on 
laporte sur les cote's, mais surtout la sortie de quelquesgouttes 
d’urine, sont les indices les plus certains de la pe'ndtration. 

Si e’estune femme que I’on veut sender, il est indispensable 
qu’elle soit couche'e, mais I’ope'ration s’exe'eute avec plus de 
facilite' que chez les hommes, I’uretre dtant plus court, plus 
large et presque droit: on e'earte le'gerement les grandes et les 
petites levres de la vulve, et apres s’etre assure' de la position 
du me'at urinaire, qu’un le'ger tubercule indique au doigt, 
sans qu’on ait besoin du secours des yeux , on y introduit le 
bout de la sonde a femme, qu’on pousse jusqu’a ce qu’elle 
soit parvenue dans la vessie. 

On sonde pour s’assurer de I’existence d’un calcul dans la 
vessie, et pour e'vacuer les urines retenues par la paralysie de 
cet organe , les corps e'trangers qu’il renferme j la pression 
que la matrice exerce sur lui dans I’dtat de grossesse, et le 
re'trdcissement de I’uretre. Le cathe'te'risme a encore dtd con- 
seilld dans la strangurie produite par rinllammation de la pros¬ 
tate et du col de la vessie; mais il est evident qu’alors il 
aggrave les accidens par I’irritation qu’il occasionne, et que la 
ponction est pre'fe'rable malgre' tous ses inconvdniens.' 

Quoiqu’en apparence tres-simple, cette operation est ce- 
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pendant fort delicate chez les hommes, et exige une grande 
habitude, sans quoi on s’expose a faire des fausses routes, ou 
a produire d’autres accidens graves •, lors meme qu’on la pra¬ 
tique dans un cas de paralysie de lavessie, et que I’uretre 
n’est le siege d’aucune affection qui en diminue le calibre, 
elle peut etre rendne difficile par diverses circonstances. Ce 
n’est pas du phimosis, soit naturel, soit accidentel, ni du 
gonflement cede'mateux du prepuce dont il est question ici, 
mais des replis que forme la membrane interne du canal, et 
qui mettent obstacle a I’introduction de la sonde : aussi doit- 
on, dans lecas particulier dont je parle, choisir celle-ci d’une 
certaine grosseur, afin qu’elle efface tous ces plis par son 
passage, et que le bee ne puisse s’introduirc dans les orifices 
des follicules muqueux. Le veramontanum peut aussi empe- 
cher d’introduire I’instrument dont I’extre'mite, arretee jjar 
les canaux djaculateurs qui s’ouvrent en cet endroit, relase 
de pe'ndtrer plus avant : ce Idger obstacle disparait bientot, rand on a le soin de relever un peu I’algalie,‘ afin qu’aban- 

nnant le milieu de I’uretre, elle glisse le long de la paroi 
supe'rieure de ce canal; il suffit meme de lui faire exe'euter 
quelques mouvemens late'raux, et une sorte de rotation in¬ 
complete sur son axe, pour qu’elle pdnetre ensuite avec la 
plus grande facilite'. Souvent le spasme de I’uretre, excite 
par sa pre'sence, s’oppose a son passage , ce qui arrive surtoat 
chez les personnes tres-irritables : des qu’on soupconne une 
cause pareille, il faut suspendre toutes les tentatives d’intro- 
duction, qui ne feraient qu’accroitre I’e'tat spasmodique, at¬ 
tendee que celui-ci soit dissipd, et, s’il durait trop longtemps, 
plonger le malade dans un demi-bain tiede. Quelquefois cet 
accident tient a la grosseur trop considerable de la sonde; 
alors il convient d’en prendre une autre plus mince, ou seule- 
ment de changer la situation du malade. Enfin, des que la 
sonde est arrivee au-dessous de la sjmphise du pubis, le 
mouvement de bascule qu’on lui imprime doit etre gradue', 
parce qu’en I’abaissant d’une maniere trop brusque , le bee, 
au lieu de suivre la direction du canal, s’appliquerait centre 
la partie infe'rieure de cette sjmphise, et ne pourrait plus 
avancer. 

Telles sont les difficnltds que le cathdte'risme presenle 
lorsque la vessie est paraljsde, et qu’on le pratique dans la vue 
de donner issue aux urines que ce viscere, prive de sa con- 
tractilite' naturelle, ne peut expulser; mais on en renconti'e 
de bien plus grandes encore quaiid I’uretre lui-meme est 
re'tre'ci dans une portion quelconque de son e'tendue, maladie 
tres-grave qui n’est que trop commune a la suite de plusieurs 
blennorrhagies sn9cessives, et qui tient a la proprie'te' que la 
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tunique interne de cc canal ^jartage avec toutes les membranes 
muqueuses, de s’engorger, dc s’e'paissir, et de se re'trecir 
des qu’elle a ete' alteinte d’une inflammation : ce re'tre'cisse- 
ment pent meme aller au point que I’uretre oblitdre' refuse 
de donner issue aux plus petites gouttes d’urine, et I’intro- 
duction des sondes, leurs^jour prolonge' plus oumoins long- 
temps , suivant I’anciennete' de la maladie et I’e'tendue des 
ddsordres , sont les seuls moyens de de'livrer le malade d’unc 
affection dont il deviendrait ine'vitablement la victime. 

II est impossible de prescrire aucune regie ge'ne'rale, rck- 
tivement a la maniere dont la bougie doit etre porte'e dans la 
vessie : car la couduite du cbirurgien varie suivant la nature 
des circonstances. Tin doigt enfonce' dans I’anus , lui sertpour 
diriger I’instrument et I’empecber de de'vier, si I’uretre est 
completement bouclie, et qu’on soit oblige' d’employer un 
certain degre' de force pour surmonter I’obstacle. On ne doit 
meme pas craindre de recom-ir a une sonde conique et pres- 
que pointue , pour se frayer une nouvelle route; mais il faut 
redoubler alors de pre'cautions, afin de ne pas s’e'cartcr de la 
direction de I’uretre, et de ne pas ouvrir la vessie, apres avoir 
traverse' obliquement la prostate, ce qui donnerait lieu a I’in- 
filtration des urines , et a des abces toujours redoutables par 
la gangrene dont ils deviennent le foyer. L’algalie d’argent est 
indispensable dans un cas semblable, elle seule pre'sentant 
assez de solidite' : cependant on pourrait peut-etre lui en 
substituer avec avantage une d’acier, qui aurait encore plus 
de force. On la laisse un jour ou deux a demeure, avant d’in- 
troduire celle de gomme e'lastique qui ne pourrait etre passe'e 
de suite, les parties revenant bientot sur elles-memes, cn 
vertu de la tonicite' dont elles sont doue'es. 

Ces diverses sondes, quelle qu’eii soit la matiere, doivent 
etre assuje'ties, quandonveut les laissersdjournerdansI’urkre, 
au moyen de rubans qui s’engagent dans les anneaitx du pa¬ 
vilion , ou se nouent dans la rainure que pre'sente la tke, et 
se fixent ensuite soit autour de la verge pre'alablement cou- 
verte d’un linge fin, soit a un bandage de coqis, quand celte 
partie est tume'fie'e et enflamme'e. On en bouche le pbvillon 
avec un morceau de linge ou de bois, ou bien on y engage uue 
languette de drap, le long de laquelle les urines se filtrent. 

(jockdAk) 

CATHOLICUM, s. m. fe'lectuaire catholicum double), du 
grcc x-eLTohiitos, universel. Get dlectuaire est ime pre'paration 
fort ancienne et fortusitde autrefois comme minoratif. Onprcs- 
crivait le catholicum dans les de'voiemens et les dysenteries 
a la dose de deux, six ou huit gros j il purge doucemeut sans 
Irancbdes, et il resserre le ventre apres I’avoir e'vacue'. On for- 



CAT 355 

donne aussi quelquefois en lavement. Les substances qui en- 
trent dans sa composition sont tres-nombreuses ; celles qui ■ 
en forment la base sont la casse , le tamarin, la rhubarbe , 
le se'ne', etc. ; on le prescrivait dans les diarrbe'es et quelques 
dysenteries a la dose de deux, six ou huit gros. Dans quel¬ 
ques circonstances on I’administrait aussi en lavemens. 

( CADET DE GASSICODRT ) 

CATOCHE ou CATOCHUS, s. m., de KATiya, je retiens. 
Synonyme de.la catalepsie, suivant les uns, du coma vigil, 
suivant les autres; quelques anciens ont entendu par ce mot 
une suspension subite du sentiment et du mouvement, en 
consei'vant aux membres la situation ou ils se trouvaient au 
moment de I’invasion , mais sans flexibility des membres pen¬ 
dant I’acces •, le catoche' difFe'rerait alors de la catalepsie, oii 
les membres conservent leur flexibilite'; mais cette distinction 
ne se rencontrent point dans la nature, elle est au reste de 
peu d’importance , et le catoche a dtd regarde' le plus souvent 
comme synonyme de catalepsie. F'ojez ce mot. 

(geoffkot) 

CATOPTRIQUE, s. m. Catroptrica, tire'du mot grec 
jMLToinftm , je forme des images, je re'flychis. Partie des 
sciences physiques qui a pour objet la connaissance des phe'- 
nomenes que pre'sente la lumiere re'fle'cliie. 

Tous les corps non lumineux par eux-memes , ne sont vi¬ 
sibles que parce qu’ils re'fle'chissent une plus ou moins grande 
partie de la lumiere qui les frappe; et c’est a cette re'flexion 
partielle des rayons de la lumiere qu’ils doivent les couleurs 
diverses qu’ils olFrent a nos regards. Vojez lumfere. 

On appelle corps opaques ceux qui re'fldchissent la presque 
totalite' de la lumiere qui tombe sur euxj en sorte que le fais- 
ceaulumineux qui parvient a I’oeil apres sa re'flexion, ne dif- 
fere de celui qui e'mane directemcnt du corps lumineux que 
par son intensite' qui est moindre. 

La lumiere, en se re'fldchissant, suit une direction qui a un 
rapport constant avec celle qu’elle avait avant de rencontrer 
le corps qui la re'fle'chit. L’expe'rience a prouve' et prouve 
que ce rapport est tel, que Tangle de re'flexion de la lumiere 
est toujours parFaitement e'gal a son angle d’incidence; en 
sorte que, si un rayon lumineux tombe pei'pendiculairement 
sur la surface re'fle'chissante, il se re'fle'chit dans la meme 
direction, c’est-a-dire , revient surlui-meme et fait par con¬ 
sequent un angle droit avec cette surface ; mais s’il y ar¬ 
rive dans une direction oblique, il est alors re'fle'chi dans une 
autre direction oblique , en faisant avec la perpendiculaire 
de la surface.-ryflychissante , un angle e'gal a celui sous lequel 
i! est tombe' sur cette surface. 
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Cette loi g^n^rale , que la lumiere, en se I'ejlechissant, 

fait toujours son angle de reflexion e'gal a celui de son in¬ 
cidence , est le fondement de toute la catoptrique : elle seule 
suffit pour rendre raison de tous les phe'nomenes que pre'- 
sente la lumiere re'fle'chie par des corps opaques de diverses 
formes •, cependant nous allons exposer les principales diffe¬ 
rences apparentes qui se remarquent dans diffe'renles circons- 
tances, afin de faire mieux sentir que toute explication se 
rattaclie a ce premier principe. 

Supposons d’abord la surface re'fle'cliissante plane , comme 
au miroir plan j des rayons paralleles qui tombent sur cette 
surface sent re'fle'cliis paralleles, les rayons divergens sont re'- 
fle'chis avec la meme divergence, et les rayons convergens 
avec la meme convergence j les surfaces planes ne changent 
done rien a la disposition naturelle des rayons de lumiere. Or, 
pour que ce pbe'nomene ait lieu , il faut, de toute ne'cessite', 
que I’angle de re'flexion de la lumiere soit e'gal a son angle 
d’incidence : car, s’il en e'tait autrement, toutes les'peipen- 
diculaires a une surface plane e'tant paralleles entre elles, il 
est e'vident que, si les rayons de lumiere se re'fle'chissaient sous 
un angle de re'flexion different de celui d’incidence, leur dis¬ 
position naturelle se trouveraifebange'e , ce qui est contraire 
aux fails que foumit I’expe'rience. 

Par la meme raison, si nous supposons une surface convexe, 
toutes les perpendiculaires a cette surface e'tant divergentes en¬ 
tre elles , il doit ndeessairement arriver que des rayons paral¬ 
leles seront re'fle'cbis divergens; des rayons convergens seront 
re'fldchis mpins convergens, et pourront meme perdre toute 
leur convergence, et revenir paralleles ou meme divergens, 
suivant le plus ou moins de courbure de la surface qui les re- 
fle'chit; enfin les rayons divergens seront rdfle'chis plus diver¬ 
gens : de sorte que les surfaces convexes, en re'fle'chissant la 
lumiere , tendent toujours a en e'parpiller les rayons. 

Si au contraire, nous supposons une surface concave, toutes 
les perpendiculaires a cette surface dtant convergentes entre 
elles, les rayons de lumiere devront ne'cessairement acque'rir 
de la convergence, ou perdrejde leur divergence. Ainsi les rayons 
paralleles seront re'fle'cbis plus convergens. Les rayons con¬ 
vergens seront re'fle'cbis plus convergens, et les rayons diver¬ 
gens perdront de leur divergence, et pourront devenir paral- 
IMes ou memes convergens 5 suivant leur degrd de divergence 
primitive et le degre' de courbure de la surface concave. 

D’apres ce que nous venons de dire, il estaisd de concevoir 
et de rendre raison de tous les pbe'nomenes qui peuvent naitre 
de la re'flexion de la lumiere j il sufiira , pour cela, de bien 
connaitre le rapport qu’ont entre elles les perpendiculaires aux 
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fiiriaces refleciiissantes. Ce rapport une fois connu , il sera 
facile de de'terminer les effets particuliers que la lumiere re'- 
lle'chie devra produire. 

Nous nc nous arreterons pas ici afaire une applicatiou sp^- 
ciale des principes que nous venons d’exposer aux effets des 
miroirs de diffe'rentes espeees;ce serait nous ^carter des homes 
qui nous sent prescrites par la nature de notre travail. Quant 
a la cause de la re'flexion dont nous n’avons rien dit dans cet 
article ■, nous renvoyons au mot lumiere. 

La lumiere re'fle'chie peut etre employe'e avec avantage au 
traitement des ulceres atoniques. Re'unie en un faisceau, au 
moyen d’un miroir concave, elle stimule vivement la partie qui 
recoit son action, elle en active les proprie'te's vitales , et sui- 
vant le degre' de courbure et la grandeur du diametre du mi¬ 
roir , cette action peut avoir un tel degrd d’intensite, que la 
partie sur laqnelle on la dirige sera de'sorganise'e. La lumiere 
aiusi concentre'e , au moyen d’un'miroir concave, nous sem- 
ble devoir etre utile dans tout les cas qui ndeessitent I’em- 
ploi du cautere actuel. Peut-etre meme , dans quelque cas , 
son action serait-elle a pre'ferer a celle du feu j car nous ne 
doutons pas , que quoiqu’elle semble agir alors a la maniere 
du calorique libre, elle n’ait encore un mode particuber d’ac- 
tion qui doit ne'cessairement influer sur la nature des effets 
qu’elle produit. II y auraitune belle sdrie d’expe'rience a faire 
sur les effets de la lumiere plus ou moins cobcentrde, appli- 
que'e a diverses maladies locales, comme a certains ulceres, sur- 
tout s’ils sent complique's de la pourriture d’hopital ^ a la carie, 
a la maladie verte'brale de Pott, aux tumeurs froides , aux 
engorgemens lympbatiques des articulations, aux plaies faites 
par des animaux enragds ou venimeux, et dans diverses cir- 
constances ou Ton voudrait rappeler une humeur d^place'e, 
produire une derivation, ou changer le mode d’action d’une 
partie. Peut-etre parviendrait-on, avec le temps, a trouver 
dans' la lumiere un moyen puissant pour combattre avec 
avantage des maladies rebelles a la plupart des autres moyens 
curatifs connus, Voyez calorique et lumiere. (petit) 

CATOTERIQUE, .adj. pris subst., catotericus, de ■Aetna, 
en bas,etde/)Sffl,.je coule; qui fait couleren has. Expression peu 
usitde , par laquelle on ddsigne les purgatifs. F'qyez ce mot. 

(l.. B.) 

. CATULOTIQUE , s. m. et adj. catulotica de AurovKoa, 
je cicatrise. Blancard et le professeur Fourcroy regardent les 
catulotiques et les cicatrisans comme de'signant les memes md- 
dicamens. 

Lavoisien pretend que I’expression de catulotiques est une 
2.5. 
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e'pitlaele dorme'e a des me'dicamens ou remedes qui aplanis- 
sent, dissipent ou emportent les grosses cicatrices sur lesquelles 
ils sont aMlique's. Nous proposons d’adopter la premiere ao 
ception. yoyez cicatrisant. ( mi.i.iEit-'vnMSLow) 

CATJCHEMAR. 'Foyez incube. 
CAUDATION, s. f., caudaiio. Nom que plusieurs auteurs 

donnent a I’allongement extraordinaire du clitoris. Voyez ce 
mot et HERMAPHRODITE. (l. B.) 

CAULEDON, s. m., fractura causatim fracta, espece de 
fracture. Enlisantles auteurs anciens, on voit que les Grecs ont 
voulu de'signer par des termes propres, chaque vari^t^ de la 
forme des fractures j mais soit que les divers dialectes aient 
laissd des incertitudes sur I’origine et la valeur des mots con- 
sacre's parmi eux, soit que les commentateurs aient mal en- 
tendu ces memes mots, il est dilficile d’en de'terminer aujour- 
d’liui la veritable signification : sur celui-ci, par exemple, 
Galien et Paul d’Egine ne s’accordent pas. fracture. 

CAUSE , s. f. traduit du mot latin causa, ce. L’idde de 
cause est une ide'e de pure relation. Elle est tire'e de I’ordre 
constant de succession qu’alFectent Tun a I’e'gard de I’autre, 
deux, et a plus forte raison , un plus grand nombre de phe- 
nomenes. Toutes les fois en effet que deux phe'nomenes, 
A et B , se pre'sentent dans un ordre de succession tel que A 
soit toujours le prernier, et B toujours le second, on est con- 
venu de marquer cet ordre ou ce rapport constant de succes¬ 
sion par les depx expressions de cause et d’ejfet. L’id^e de 
cause s’applique au pbdnomene qui pre'cede , et celle Reflet 
au pbe'nomene qui suit j d’ou il faut conclure que les deux 
mots de cause ct ^effet, n’ont de valeur dansnotre esprit que 
pour marquer entre deuxphdnomenes donne's la constante an- 
te'riorite' de I’un, et la constante posle'riorite' de I’autre, telle- 
ment que, si I’existence du premier suffit pour determiner celle 
du secoud , I’existence du second suppose a plus forte raison 
celle du premier, de la meme maniere que le contenu sup¬ 
pose le contenant, etc. Quant a la raison secrete en vertu de 
laquelle un premier pbe'nomene a le pouvoir d’en produire 
un second , cette raison existe tres-re'ellement dans la nature: 
elle fait sans contredit partie de la chaine des phe'nomenes 
qui de'pendent les uns des autresj mais elle n’existe point 
pour nous, parce qu’il nous est impossible de la saisir, et 
de constater en quoi elle consiste. Lorsque je meus mon bras 
par un acte de.ma volonte', je dis que ma volonte' est une 
cause, dont le mouvement de mon bras est I’efiet: par la , 
i’indique fort bien lequel de ces deux phe'nomenes est le 
premier, et lequel est le second •, mais je n’indique point 
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comment la volont^ a mu le bras , comment la cause a pro- 
duit son effet. II en est de meme en toutes choses, et surtout 
en me'decine. Un homme a une vdrole constitutionnelle ^ je 
lui fais prendre journellement une petite dose de mercure , 
et le mal finit par sVvanouir, pour faire place a I’e'tat nature!. 
Ici, lemercure est la cause, etla gue'rison estl’effet. Voiladeux 
choses e'troitement lie'es dans la nature , et qui ne le sont 
point dans mon esprit. Quoique j’aie agi sur le lien qui les 
unit, il m’estimpossibled’e'tablir entre elles des interme'diaires 
qui fassent la transition de Tune a I’autre; ainsi du reste. Le 
mot caitfenesaurait done s’entendrede la fe'condite' des pbe'- 
nomenes , ou du pouvoir qu’ils ont de se produire mutuelle- 
mentj a moins que le mot cause ne repre'sente ce pouvoir, de 
la meme maniere que la lettre ou le mot x, dans le langage 
de I’algebre , repre'sente une force ou une valeur inconnue i 
a quoi Ton peuj ajouter qu’ici I’inconnue ne cessera jamais de 
I’etre j que par, cela seal elle ne sera jamais comparable a 
aucune autre idde, et qu’on n’en saurait par conse'quent ni 
rien nier ni rien affirmer , si ce n’est qu’elle existe, et qu’elle 
se de'robe a notre intelligence-j ce qui est presque n’en rien 
dire. 

En prenant done les mots de cause et &ejfet dans le sens 
que nous venons de leur assignee, il est aise de voir que s’il 
s’a^t d’une se'rie inddtermine'e de phe'nomencs successifs, et 
qui, dans leur succession, se disposent toujours dans le meme 
ordre , le premier sera la cause du speond , le second celle 
dutroisieme , le troisieme celle du quatrieme, ainsi de suite^ 
ct re'eiproquement, le quatrieme pbdnomene sera I’efiFet du 
troisieme j le troisieme celui du second, le second celui du 
premier , lequel ne pouvant etre compard a aucun terme an- 
tdrieur, ce qui serait contre la supposition, ne peut etre 1’effet 
d’aucun autre pb.e'nomene. Ainsi, quand je fais courir une 
boale d’ivoire sur un billard, lemouvemeut qui la transportc 
d’un point de I’espace a I’autre , lui a dte' transmis par un ins¬ 
trument de bois, lequel I’a regu de mon byas, comme mon 
bras I’a recu de mon cerveau*par un acte de ma volonte'. 
Ma volonte' est done ici la premiere cause de tous les effets 
que je viens de parcourir, et dont le mouvement de labille 
cstle dernier : et comme, dans cette se'rie de phe'nomenes, je 
n’en vois point d’ante'rieur a cette volontd , ni de poste'rieur 
a ce mouvement , il m’est permis de conside'rer la premiere 
comme un fait primitif qui renfermait en lui tous les faits sub-> 
s^quens , et le second comme le terme oii s’arrete I’activit^ 
dece fait. Cela pose', si nous reprdsentons cette se'rie de phe'¬ 
nomenes par les lettres ABCD, nous remarquerons qu’il 
existe entre les deux extremes et les deux mojens, ces dif- 
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ferences essentielles: que le premier extreme estcawesam 
etre efifet i et le second, effet sans elre cause j tandis que !es 
deux moyens sont simultane'ment Tun et I’autre, et I’efiet du 
phe'nomene qui precede , etla cause du phe'nomene qui suit. 
Suppose' maintenant que la se'rie soit complete, et qu’elle 
n’embrasse en effet que les quatre phe'nomenes ABCD , il est 
clair, d’apres la supposition que A e'tantproducteur sans etre 
produit, et D produit sans etre producteur, il est absurde 
de chercher au dela de ces deux phe'nomenes , quelqu’autre 
phdnomene qui les pre'cede, ou qui les suive , qui en soit la 
cause ou reffet j et que le seul role que doive et que piiisse 
remplir ici notre intelligence, c’est d’apercevpir exactement 
la totalite' de ces phenomenes , et de leur donner dans I’em-, 
preinte qu’elle en retient, I’ordre meme qu’ils ont au dehors 
d’elle, et dans cette immense quantity de fails dont se com^ 
pose pour nous le tableau de la nature. 

Il y a done pour nous des fails premiers et des fails der- 
niers qui appartiennent a une meme sdrie de phe'nomenes, 
et qui e'tant les limites de cette se'rie, le sont aussi de nos 
connaissances, et de nos recherches. La seule chose a laquelle 
puisse aspirer la faiblesse de notre esprit, c’est a ddeouvrir 
qu’elles sont les ve'ritables extrdmites de la chaine, et a dis-. 
poser dans leur ordre naturel de de'pendance et de succession 
tous les interme'diaires qui en forment a la fois la separation et 
lelien.A force de nous rendre cet ordre familier, paruneobser-. 
vation mille et mille fois re'pe'te'e, nous arrivons a ce point de 
facilite', qu’il nous suffit d’apercevoir les premiers ou les der-. 
niers phe'nomenes d’une se'rie, pour la connaitre toute entiere;, 
tellement que les extremes que nous voyons, servant a rap- 
peler tous les moyens que nous ne voyons pas, la se'rie deT 
vient complete dans notre esprit, sans qu’elle I’ait e'td sous nos 
yeux. Cette grande habitude de voir les memes choses se pro- 
duire toujours dans le meme ordre, nous feit croire que nous 
les connaissons en elles-memesj mais dans la re'alitif, nous ne 
connaissons que cette habitude c’est elle qui fait ce que nous 
OTpeloiis expe'rience ; et c’est cette expe'rience qui Unit par 
donner a nos jugemens et a nos determinations, toute la promp¬ 
titude et toute la surete' des mouvemens instinctifs; ou plutot 
elle n’est elle-meme que la somme des ide'es et des volonte's 
qui nous sont habituelles. 

Ce que nous venons de dire ne doit s’entendre que des se'-. 
ries ou les phe'nomenes seproduisent et's’enchainent dansun 
ordre continu, el s’arrangent pour ainsi dire sur une ligne 
droite : tellement qu’on y de'couvre un commencement, iin 
milieu et une fin Ires-distincts. Il en est autrement pour les 
se'ries oil les phe'nomenes sont disposes, en cercle, comme 
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dans re'conomie des animaux. Ici, il n’y a ni fin , ni milieu, 
Ai commencement j on plutot ces trois choses ne se rencon- 
trant absolument nulle part , se rencontrent indiflferemment 
partout; en sorte qu’il est impossible d’assigner parmi les phe- 
nomenes de cette e'conomie quel est le premier, quel est le 
dernier, et quels sont les interme'diaires; tous e'tant a yolonle 
moyens ou extremes, tous e'tant pre'ce'de's et suivis, tous ayant 
,en conse'quence la double relation de cause et d’effet, et se 
supposant re'ciproquement, parce qu’ils sont tous , Fun pour 
I’autre, d’une e'gale ne'cessite'. Si la sensibilite', par exemple , 
est I’unique source des mouvemens ^ les mouvemens a leur 
tour sont Tunique source de la sensibilite', d’oii il suit, contre 
I’opinion de certaius physiologistes , que dans la notion que 
notre esprit se forme d’un etre vivant, I’id^e de mouvement 
estindissolublementlie'a I’ide'ede sentiment; I’une sansl’autre 
implique e'videmment contradiction; car sentir e'tant changer 
d’e'tat, ce changement suppose un nouveau rapport de situa¬ 
tion dans les parties ; et re'ciproquement, ce nouveau rapport 
ou ce mouvement est pre'cise'ment ce qui produit la sensibi¬ 
lite' ; du moins dans notre mani«-e de concevoir les cboses , 
celles-la sont inse'parables; c’est done ainsi que la cause de- 
vient efFet,et que relFetdevientcause. Onpeut direlesmemes 
choses sur la chaleur animale. Si cette chaleur est I’effet de 
quelques-unes des combinaisons que subit la matiere nutritive, 
comme elle entretient dans le lissu de parties vivantes, une 
expansion sans laquelle ces combinaisons ne pourraient s’o- 
pe'rer, elle devient par cela meme une des causes qui les fa- 
vorisent. La chaleur animale est done a la fois un instrument 
et un produit de composition, tandis que, d’un autre cote', 
traversant nos solides pour s’e'chapper hors de nous sous forme 
de calorique rayonnant, elle vaporise et dissout dans son pas¬ 
sage un nonibre infini de nos propres mole'cules qu’elle em- 
porte avec elle pour les dissiper au dehors , ou pour les de'- 
poser sur les corps qui nous environnent, et qui les trans- 
mettent au subtil odorat de certains animaux; d’oii il suit que 
la chaleur qui nous pe'netre, servant d’une part a la compo- 
Mtion de nos parties, sert de I’autre a les de'composer , et de¬ 
vient ainsi la cause de deux eflfets absolument contraires , et 
pourtant simultands. 

Mais pour ne point donner de suite a des questions pure- 
meut iucidentelies , et pour rentrer dans celle qui nous oc- 
cupe, il est aisd de conclure du peu qui vient d’etre dit sur 
les animaux , que , comme ils renferment en eux-memes la 
source de leur propre activitd, il serait absurde de cherchcr 
hors des organes qui les constituent, la cause de leurs action, 
qui sont celles de la vie. De cclte maniere, la counaissance 
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des fonctions animales se reduirait, en apparence, a celle des 
instrumens qui les exe'cutent, et ces deux e'ludes se bornant 
ainsi Tune par I’autre, ne s’e'tendraient qu’a des limites fort 
e'troites. Mais d’uu autre cote', les instrumens dont il s’agit 
se multipliant par leur association , les fonctions qui leur ap- 
parliennent sont elles-memes si multiplie'es, elles sont telle- 
rneiit cntremele'es les unes dans les autres, elles recoivent un 
si grand nombre de modifications diverses, soit de leuren- 
trelacement re'ciproque, soit de I’influence des agens exte'- 
rieurs j en um mot, elles ferment, par toutes ces raisons , 
des se'ries de mouvemens et d’e'tats si variables, que I’cntre- 
prise la plus difficile peut-etre que la pbilosophie puisse ten¬ 
ter, e’est de reconnaitre et de distinguer chacune de ces se'¬ 
ries, et de se'parer I’uu de I’autre les phe'nomenes dont elles 
se composent, pour e'tablir entre ces phe'nomenes des rela¬ 
tions fixes de cause et d’effet, et pour en de'terminer par con- 
se'quent la ve'ritable ge'ne'ration. Ce qui ajoutc encore a la 
difficult^, e’est que, parmi les effets qui se produisent dans 
I’dconomie des animaux, s’il en est qu’on puisse appeler sim¬ 
ples , ce sont ceux qui ne de'pendent point d’un agent mate'- 
riel, et que ^organisation produit au dedans d’clle-meme et 
par ses propres forces 5 tels sont les effets des besoins et des 
passions : de la faim , de la soif, de la colere , de la terreur, 
del’amour, etc.; tons les autres sont dvidemment des effets com- 
posds. L’ipe'cacuanha, par excmple, n’agissant point sur un 
estomac frappe' de mort ou de paraljsie , et agissant avec vi- 
vacite' sur un estomac sain , il est dvident que cette action ou 
cet effet exige pour etre produit, une double condition, savoir, 
le genre de composition propre a la substance, et le genre d’ac- 
tivitd propre a I’organe; tellement que s’il existaitun autre corps 
exactement compose' commel’estripe'cacuanha, ct un autreor- 
gane exactement constitud comme I’est I’estomac , le contact 
del’un sur I’autre, produirait exactement les memes efifets(i). 
Mais cette suppositionn’est pas admissible. Les langucsn’ont 
point de synonymes; les agens extdrieurs et les diverses pieces 
de I’organisation n’en sauraient avoir. Ily a danstcus ces etres 
une varidtd sigrande, qu’elle e'chappe non-seulementaux efforts 
de I’obsen'ation la plus patiente, mais encore a ceux de I’ima- 

(i) A la rigueur mtoe, I’effet compose dont ii s’agit scrait encore un effet 
simple : car, comme une substance m^iconicnteuse quelconqne ne prorogue 
un acte dans un organe que par la modification qu’eJle lui impiimc, cetle mo¬ 
dification etant absolumenl etrangei e a la substance, reste que I’organe renfer- 
mcrait en soi par cette seule modification meme la sonic et viaie cause du mon- 
■veinent qu’il execute. Dans ce sens, les animaux scraient les uniques artisans 
de leurs propres etats, et les corps cxteiieurs n’en scraient, dans certains cas, 
qite la cause occasionnelle, et cependant necessairc. 
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gination la plus active j car la nature a plus de mate'riaux pour 
produirc que nous n’en avons pour imaginer. De cetle e'ton- 
nante varie'te' que presentent les agens mate'riels dans leur eom- 
position intime, et les corjjs organise'sdansleurspropri^te's vi- 
tales , ou ce qui est la meme chose, dans la nature, I’^ten- 
due et les de'gre's de leur activite' propre , il re'sulte que deux 
hommes e'tant place's dans des circonstances absolument iden- 
tiques, loin d’en recevoir des modifications semblables, peu- 
vent en recevoir de diame'trsclement oppose'es, et quo les 
e'preuves qu’ils subissent ayaut des issues contraircs , il est im¬ 
possible de conclure de Tune a I’autre rien d’affirmatif et d’ab- 
solu. Voilapourquoi cettc exacts proportion que Ton obsei-ve 
dans les autres sciences entre la nature , le nombre et I’e'ner- 
gie re'ciproques des elFets et des causes, ce juste e'quilibre qui 
ne se de'ment jamais^ ne se retrouve plus dans les dilFe'rens 
e'tats ou actes qui partagent tout le cours de la vie humaine. 
Ce sent ici d’autres forces et d’autres lois; e’est un autre uni- 
vers, oil malgre' la constante uniformite' qui se manifeste dans 
la succession de certains phe'nomencs, il en est une infinite' 
d’autres qui se provoquent, s’appellent et s’enchainent san^ 
aucune regie ou mesure apparente. Souvent le meme effet y 
est produit par vingt causes diverses. Telles sont en pai-ticu- 
lier les convulsions e'pileptiques, quo de'terminent des vers 
intestinaux, un foyer bilieux , une Idsion du foie et des in- 
testins; un calcul biliaire ou vdsical, une ple'thore veineuse , 
une goutte vague, une vdrole cachde, un rhumatisme, les ex- 
ces de I’onanisme, I’e'puisement qui succede a d’abondantes 
he'morragies, les douleurs de la dentition , ou d’un accou¬ 
chement tardif et difficile, une irritation quelquefois tres-le'- 
eere portde sur quelques filets nerveux siiperficiels ou profonds, 
dcstumeurs, des adhe'renccs , des dpanchemens, des caries,” 
des saillies osseuses dans I’ipte'rieur du crane, I’usage de cer¬ 
tains dimens,certainesboissons, etc.j enfin, etceci est plus mer- 
vcilleux encore, une impression morale dejoie, detristesse, de 
terreurj oubien une puresympathie, jeveux dire, leseul e'bran- 
lement que communique aiix sens exte'rieurs et au cei-vcau 
Icsimple spectacle demouvemensanalogues. Re'eiproquement, 
line meme cause peut faire dclater dans 1’organisation une 
fonle d’effets quin’ont entre cux rien decommnn. C’est ainsi 
que I’introduction du virus sipbilitique, produit tanlotde sim¬ 
ples e'coulemens , tanlot des bubons , des pustules, des opb- 
tlialmies, des ulceres , et plus tard, des tacbes, des exosto¬ 
ses, des douleurs noctunies, des ve'ge'tations , etc., ou bien 
les accidens nerveux les plus e'tranges. De meme, la cause la 
plus le'gere y sera suivie de Teffet le plus violent, comme on 
le voit dans le tdtanos mortel qui survient a une blessure irn- 
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perceptible, ouaune simple impression defroid; et I'invcrse, 
la cause la plus e'nergique de'termine un eflet a peine sensible, 
comme on le voit a latranquille gue'rison des grandes solutions 
de continuite' faites par des instrumens tranchans. Dans cer¬ 
tains cas, une cause ne prpduira point son effet accoutiune'. 
Parexemple, uncalcul de'veloppe' dans la vessie detres-bonne 
heure, peuty resterjusqu’a la mort, sans irriter la sensibilite' 
de cet organe, et sans alte'rer par la douleur le jeu des fonc- 
tions. Un corps etranger qui aura pe'ne'tre' d^ns un poumon , 
dans des parties osseuses, meme dans le cervean, y se'journera 
des mois et des anne'es , sans produire le plus le'ger trouble. 
Voila done une cause sans efi'et. Re'eiproquement, un elfet 
aura lieu sans etre produit par sa cause ordinaire. Ainsi, un 
mouvement fe'brile, dont on a de'truitla cause mate'rielle, se 
re'tablit sans cette cause, et par la seule aptitude de nos par¬ 
ties a reproduire les memes actes a des e'poques re'gle'es. Ce 
sont des souvenirs comparables a ceux par lesquels notre es¬ 
prit reproduit en lui-meme I’impression des objets absens. II 
est mille et mille exemples de ces re'pe'titions purement ncr- 
veuses des maladies, et celui qui e'erit cet article en a vn de 
si frappans, qu’il de'mentirait ses yeux , s’il en doutait. C’est 
a ce genre de causes qu’il faut rapporter ces promptes et vives 
douleurs, etquelquefois ces mouvemens violens et de'sordon- 
nds, que les moindres variations de temperature, les moindres 
erreurs de re'gime , les plus le'geres e'molions morales re'veillent 
dans les cicatrices, dans les parties de la peau dont le tissu 
est change', dans les articulations, dans les visceres, surtout 
dans tout le systeme ute'rin, chez les femmes tres-de'licates et 
tres-mobiles. On a vu, apres la complete gue'rison d’une ve'role 
constitutionnelle , se reproduire a plusieurs reprises des ve'ge'- 
tations d’apparence ve'ne'rienne , qui ont fini par ce'der sans 
retour, non a I’emploi du mercure, mais a I’application de 
I’acide nitrique , et a un re'gime tonique et nourrissant. Mais 
s’il est des causes qui semblent se survivre dans leurs elfets, 
et agir encore lorsqu’elles ne sout plus, il en est qui, bien 
que toujours subsistantes , ne fontparaitre leurs effets que de 
loin en loin , et par une sorte de caprice. Telle est, eutre 
autres causes , la le'sion organique de laquelle de'pend quel- 
quefois I’e'pilepsie. Cette Idsion ne change point : elle a tou¬ 
jours la meme intensity d’action, et cependant les convulsions 
e'pilcptiques, loin d’etre continuelles, comme elles ledevraient 
par la continuite' de leur cause, peuvent etre et sont souvent 
en effet tres-longtemps siispcndues. Presque toutes lc5 affec¬ 
tions spasmodiques pditicipenta ces irre'gularite's.Telle est cn 
core cette espece d’asthme nerveux que Van-Helmontappe- 
lait une e'pilepsie des poumons. II est probable que tcus iios 
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organes ont des epilepsies analogues. Une observation non 
moins importante, c’est que I’effet et la cause peuvent etrc 
place's I’un a I’e'gard de I’autre, pour ainsi dire, en sens con- 
traire. Le rein gauche, parexemple, tombe en suppuration, 
et c’est dans le rein droit que les douleurs sont ressenties. Un 
ve'sicatoire est applique' sur le bras droit, et ne rougit que le 
lieu correspondant du bras gauche. Telles sont en ge'ne'ral 
toutes les affections sjmpathiqucs , lesquelles existent comme 
effet dans certains organes , tandis que leurs causes re'sident 
souvent dans des organes fort e'loigne's. Enfin, si dans quehjues 
cas de maladies chirurgicales , dans les hernies, les luxations, 
les fractures, les solutions de continuite',etc., la cause desphe'no- 
menes maladifs esttoujours e'vidente, cette cause, dans les mala- 
diesinte'rieures, est le plus souvent inaccessible a tous nos movens 
de perquisiton. Telles sont entre autres les causes secretes de 
ces ndvralgies atroces qua re'sistent aux reinedes les plus ra- 
tionnels, et ne cedent qu’a ceux dont la vertu, bien qu’in- 
contestable comme elles, est ponrtantabsolument inconnue : 
I’e'Iectricite', Taiinant, etc. II suit de la, par une de ces con¬ 
tradictious m^lheureusement trop ordinaires dans les faits na- 
turels, que dans les maladies ou la cause est comme a de'cou- 
vert, elle est presqu’inutile a connaitre, et que les cas ou il 
serait le plus ndcessaire de la voir, sont pre'cisdment ceux ou 
clle se .cache le plus completement : a quoi nous pouvons 
ajouter que pour quiveut porter aussi loin que possible la re¬ 
cherche des causes dans les maladies, il y a toujours au dela de 
celles qui se manifestent, une derniere cause que les sens ne 
peuvent atteindre, que I’esprit ne pent saisir, et que par une 
hyperbole emprunte'e du langage ordinaire, Hippocrate ap- 
pefait surnaturelle et divine. Ainsi , quoiqu’il soit facile 
d’expliquer par I’ane'vrisme actif du cceur, tous les pheno- 
menes que cet ane'vrisme produit, etqu’ily alt ici une*intime 
connexion entre les effcts et la cause, cette cause elle-meme 
est I’effet d’une alte'ration quiinte'resse le tissu propre du cceur, 
ef qui de'termine dans ce tissu un exces de nutrition. Quelle 
est cette alte'ration, et de quoi de'pend-elle ? c’est ce qu’on ne 
salt point encore, et ce que peut-etre on ne saura jamais. 
II en est de meme pour I’excessive durete', ou I’excessive fria¬ 
bility que contractent quelquefois les os , pour I’entiere con¬ 
version des muscles en gdlatine, en graisse, en fibrine, der¬ 
niere substance qui prend , dans certains cas, la solidite', I’o- 
deur et I’asjaect de la chair des jamhons, etc. Que dirons- 
nous encore de la cause qui corrode les deux membranes in- 
te'rieure et moyenne des tubes artyricls , et produit ulte'rieu- 
rement lesvrais ane'vrismes ? et de celle qui dans les visceres 
ittbslitue a leur tissu propre un tissu tout autre ? comme si 
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des sues e'trangers s’e'panchaient dans les interstices de leurs 
vaisseaux capillaires, efFacaient peu a peu ces vaisseaux, en 
se solidifiant, de'naturaient ainsi tout I’organe, et formaient en- 
fin de nouvelles substances, dont la composition n’a point de 
stabilite', et passe ine'vitablement par une suite d’e'tats tres- 
d jvers, dont le dernier parait etre un extreme ramollissement, 
e’est-a-dire , une fonte et une destiniction enticre et finale. 

De ce qui vient d’etre dit surles relations re'eiproques des effets 
et des causes dans I’e'conomie de I’homme, sur I’impe'ne'trable 
obscurite' de celles-ci dans certains cas, sur I’incertitude ou plu- 
tot I’instabilite' de ceux4a dans d’autres, il re'sultc que la recher¬ 
che des causes, surtoutdanslcsmaladies, estsans contreditune 
des e'tudes les plus difficiles que pre'sente la me'decine, soit 
lorsqu’un meme effet, tel que I’e'pilepsie ou toute autre mala- 
die nerveuse, depend de plusieurs causes, ce qui met dans la 
ndeessite' de se familiariser avec toutes les se'ries possibles des 
causes dont cet effet est le re'sultat, afin que lorsqu’il s’agit 
d’agir, onne se trompe point sur les moyens d’action en substi- 
tuant dans son esprit, a la cause re'elle, une cause imaginaire; 
soit lorsque plusieurs causes inconnues d’ailleurs, en s’asso- 
ciant entr’elles, forment une re'sultante qui agit a la maniere 
d’une cause unique , laquelle produit un effet simple en appa- 
rence, et re'ellement tres-compose' : telles que sont les ca¬ 
chexies qui succedent a des maladies longues et mal traite'es; 
soit lorsqu’il n’existe point de proportion dans I’dnergie com- 
pare'e de la cause et de I’effet j soit lorsqu’une cause se suhstitue 
a une autre, comme il arrive dans ce que nous avons appele' 
re'pe'tition nerveuse des maladies, etc. Mais pour rendreplus 
sensible notre maniere de penser sur cet objet de'licat, et pour 
e'claircr par quelque de'veloppement la quest'on relative a la 
recherche des causes, qu’il nous soit permis de presenter ici 
un petit nombre de considerations sur la nature et la compo¬ 
sition des maladies, quelles qu’elles soient. 

Dans toute maladie, il y a, selon nous, deuxchoses qu’il faut 
soigneusement distinguer I’une de I’autre , et que nous appe- 
lons la'premiere, e'tat maladif, laseconde, acte maladif. Jamais 
il n’y a maladie sans ces deux e'le'mens essentiels; et si main- 
tenant nous voulons e'tablir entr’eux les relations de priorite' et 
de postdriorite', e’est-a-dire , les relations de cause et d’effet, 
on voit aise'ment que e’est I’e'tat maladif qui est la cause, et 
que e’est I’actc qui est I’effet. Si donc I’e'tat peut etre congu in- 
ddpendamment de I’acle, on revanche Facte ne saurait etre 
concu inde'pendamment de I’e'tat j par la raison qu’une cause 
pouvant restcr sans effet ultdrieur , jamais cet cflet ultdrieur 
n’a lieu sans la cause qui le produit, et par conse'quent le 
prdeede. Du reste, qnc nous soyons fonde's a separer dans nos 
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considerations I’e'tat maladif'de Facte maladif, et que cette 
distinction soitde quelqu’utilite' dans la pratique, c’est ce que 
nous allons examiner un moment, apres avoir'fixe' d’abord 
nos ide'es sur ce qu’il faut entendre par ces paroles , e'tat ma- 
ladif, acte maladif. 

J’appelle e'tat maladif tout e'tat qui, intdi-essant le mate'riel 
de notre organisation, ou Fexercice des proprie'tds vitales , 
on Fun et Fautre a la fois, nous e'loigne de Fe'tat de sante' par- 
faite, c’est-a-dire, de Fe'tat ou Fhomme est assurd de la plus 
longue conservation possible j e'tat maladif qui pent persistcr 
plus ou moins de temps, et meme devenir tout a fait babi- 
tuel, en laissant subsister d'ailleurs Finte'grite' accoutumde des 
fonctions. J’appelle acte maladif tout ordre nouveau, extraor¬ 
dinaire , inusite', qui s’e'tablit dans Fexercice de nos fonctions, 
ou dans le jeu de nos mouvemensinte'rieurs, et qui, provoque 
par Fdtat maladif , est destine' a changer cet e'tat, a le modi¬ 
fier, ou , ce qui est la meme chose, a lui substituer une se'rie 
d’autres e'tats, dont le dernier est ou la mort, ou un autre 
e'tat maladif, ou Fe'tat ordinaire de sante' j de sorte que Facte 
maladif e'tant Feffet de Fdtat maladif, devient cause a son tour 
des e'tats nouveaux qui pre'cedent ou pre'parent Fune quel-: 
conque de ces trois terminaisons. 

L’e'tat maladifpeut affecter la forme, le volume, le tissu, 
la composihon interne de nos parties; il peut exister ge'ndrale- 
ment ou localement, sans provoquer dans tous ces cas aucun 
actemaladif. La kyllose conge'uitale des pieds, des mains, de^ 
genome, Fatrophie d’un ceil, d’un bras , d’une main, d’une 
jambe, d’une cuisse, des intestins, un marasme qui s’e'tablit 
graduellement sans cause connue, forment autant d’e'tats ma- 
kdifs centre lesquels le principe qui nous anime ne de'ploie 
souvent auciine re'action. II en est de meme pour certaines 
ossifications accidentelles, pour les tumeurs fibro-cartilagi- 
neuses qui se de'veloppent dans le tissu cellulaire sous-cutand, 
pour ces squirres indolens et stationnaires que les inflamma¬ 
tions laissent apres elles dans la pleine substance des organes, 
pour certaines hydropisies enkystdes,etc.: de meme encore le 
ramollissement des os, leur gonflement, leur friabilite', leur soli- 
dite' excessive, la conversion des muscles en graisse ou en ge'la- 
tine,leur dpaississement, leur diirete', etc., sent d’autres dtats 
ipaladifs qui peuvent subsister plus ou moins longtemps, sans 
que les altdrations qui s’introduisent ici dans la nutrition des 
parties, intervertissent le moins du monde Fordre habituel 
des autres fonctions. Les ane'vrysmes actifs et passifs du coeur, 
les andviysmes par simple dilatation, les vrais andviysmes 
par drosion des membranes intdrieure et moyenne des tubes 
arte'riels, sout de nouveaux exemples qui confirment tous les 
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autres; et quant aux accidens que ceux-la peuvent determiner 
ultdrieurement dans la respiration, dans la circulation, etpai’ 
suite, dans I’intime composition ou mixtion des solides et dcs 
liquides, ces accidens secondaires sont plutot produits par 
I’inertie du principe vital, qu’ils ne sont une preuve et un effet 
de sa resistance. Ici done , ily a re'ellement e'tat maladif sans 
acte maladif: et si la distinction que nous avons c'tablie tout a 
I’heure entre ces deux e'le'mens ne'cessaires de toute naaladie, 
nVtait de'ja sulTisamment justifie'e par les conside'rations pre'- 
eddentes, elle le serait sans doute par celles que fouruissent 
la ve'role constitutionnelle et le scorbut j dernieres affections 
qui peuvent prendre une intensite' extreme, et de'te'riorer pro- 
fonde'ment toute I’e'conomie sans provoquer la re'action la 
plus le'gere; ou si cette re'action s’allume, elle est plutot Telfet 
que le remede du de'labrement ge'neral qu’elle rend encore 
plus dangereux. On objeeterait vainement ace quivient d’etre 
dit que la syphilis, etc., ne pouvant se de'velopper que dans 
un corps vivant, e’est-a-dire, pe'ne'tre' d’une force dontle pre- 
pre est de re'sister sans cesse aux causes de le'sion, il s’ensuit 
que, iiieme dans une ve'role constitutionnelle, ilyatoujours 
une sorte de reaction vitale j nous re'pondrons a cela par I’ob- 
servation que nous avons de'ja faite, savoir, que tons les effets 
qui s’operent en nous e'tant des effets compose's et dependans 
tout a la fois et de la nature de I’agent exte'rieur, et de I’aclivite' 
de nos organes, cette activite' doit entrer a la ve'rite' pour quel- 
que chose, dans les effets du virus ve'ne'rien sur notre e'eono- 
mie I mais il est visible qu’elle y entre moins pour les com- 
battre que pour les produire ; ou que s’il se fait ici une ve'ri- 
table re'action, cette re'action est tres-souvent insuffisante, et 
qu’en de'finitif les progres du mal donnent le droit de la con- 
side'rer eomrrie absolument nulle. Quant a la re'action que 
suscitent les sudorifiques, et surtout le mercure, dans I’afiec- 
tion dont il s’agit, cette re'action, bien qu’inconnue et secrete, 
n’en est pas moins positive, pmsqu’elle fait disparaitre I’alte'- 
ration maladive, et ramene 1’e'tat ordinaire de sante' j ou ti le 
mal ou le remede laissent apres eux un e'tat different de I’^tat 
ante'rieur, cette diffe'rence pent quelquefois n’etre pas j>ercep- 
tible. 

■ A cote de cet dtat maladif sans acte maladif, nous rangerons 
cet e'tat, ou I’acte est probablement tout a fait impossible, 
comme dans ces apoplexies foudroyantes qui succedent a un 
ramollissement dans la substance du cerveau (e'tat maladif, 
qui, malgrd I’importance de I’organe , peut, selon toute ap- 
parence , subsister longtemps sans troubler en rien I’ordre 
habituel des iddes et des monvemens) : comme dans ces 
attaques de peste , si brusques qu’clles tuent sur-le-champ, 
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ainsi que Sydeniam I’a otserve' a Londres , au debut de 
ia peste de i665 et 1666 5 dernier ^tat oil la mort est aussi 
prompte que lorsqu’elle est produite par une violente com¬ 
motion des gros centres nerveux , ou par Taction trop vive 
de certains poisons. Ensuite , nous passerons a cet e'tat ma- 
ladif, oil Tacte, bien que rdel, s’exe'cute d’une maniere lente 
et insensible par quelques voies excrdtionnelles, comme 
dans Tictere , dans certaines liydropisies, etc. j et a ceux 
oil Tacte s’exe'cute vivement et par un seul organe, ou par 
un seul systeme d’organes ; comme dans les embarras gas- 
triques et intestinaux , comme dans le cholera-morbus ; ou 
d’une part, s’e'tablissent des vomissemens, ou des diarrbe'es 
bilieuses, e'galement spontane's et critiques ; et ou, de Tautre, 
e'clatent dans Testomac et les intestins ces contractions vio- 
lentes et douloureuses , qui, en de'livrant ces organes par 
d’abondantes dfacuations, semblent renouveler toute Te'co- 
nomie. Entin, viendront ces e'tats maladifs ou Tacte qu’ils 
provoquent°est infiniment plus ge'ne'ral •, ou le principe sen- 
sitif s’irrite, ou la fievre s’allume, c’est-a-dire , ou un nou- 
vel ordre s’e'tablit dans la circulation , et, par suite, dans 
toutes les functions qui sont lie'es a celles-Ia ou qui en de¬ 
pendent , telles que la respiration, la nutrition, la produc¬ 
tion de la chaleur , les sdcre'tions, les excrdtions, et meme 
ia sensibilite', la locomotion, etc.: acte gdneril, qui, comme 
tout le monde le sait, peut avoir une issue favorable ou 
funeste; ou finalement substituer un mal a un autre , se 
continuer sous une forme nouvelle, ou laisser, en s’arre- 
tant, un nouvel e'tat maladif apres lui. 

De ce que nous venons de proposer sur la distinction 
des e'tats et des actes maladifs, on peut, selon nous, tirer 
plusieurs conclusions. La premiere, sur laquelle nous croyons 
qu’il est ne'cessaire d’insister, c’est que Texistence de cet e'tat 
est d’une rdalitd incontestable. On a beau fermer les yeux 
a cette e'vidence 5 on a beau soutenir que ces e'tats sont in- 
dignes de toute conside'ration, et leur refuser dans le lan- 
gage la place qu’ils tiennent dans la nature, sous prdtexte 
ira’il nous est impossible de les connaitre en eux-memes ef 
dans leur essence intime 5 outre que cette demiere propo- 
lition est beaucoup trop ge'ndrale , il est clair que, par cette 
maniere de raisonner , on prend completementle change sur 
la question, et que Ton confond ainsi deux choses malheu- 
reusement fort inddpendantes Tune de Tautre ; savoir, Texis¬ 
tence de ces dtats, et les iddes que nous pouvons nous former 
lur, leur maniere d’etre. Ils peuvent tres-bien exister , et ils 
existent enefifettres-rdellement sans que nous les connaissions, 
pour ainsi dire, personnellement : en d’autres termes, nous 
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savons tres-positivement qu’ils sont; mais nous ne pouvons 
savoif ce qu’ils sont, du moins dans certains cas. Le cancer, 
la lepre , I’e'le'phantiasis par exemple , se de'veloppent par des 
causes purement inte'rieures j ces causes tiennent, sans cou- 
tredit, a autant de conditions secretes et particulieres de notre 
organisation j ou , si I’on veut, elles ne sont que ces condi¬ 
tions elles-memes. Mais quelles sont ces conditions? on I’i- 
gnore. Que conclure de cette ignorance? que ces conditions 
n’existent point ? la conclusion serait absurde. Ne qualifions 
point ces conditions, a la bonne heure; mais reconnaissoiis 
qu’elles existent, et consacrons cette existence dans lelangage 
me'dical par des termes conyenus , lesquels ne signifieront 
qne ce qu’on voudra qu’ils signifient. 

La scconde conclusion, relativement aux e'tats maladifs, 
c’est que ces e'tats sont tres-multiplie's, tres-divcrs, et que ne 
provoquant pas toujours a beaucoup pres des actes raa-. 
ladifs, ils sont infiniment plus nombreux que ceux-ci. Tout le 
monde sait que Te'tat de sante' parfaite n’est qu’uh e'tat ide'al 
et absolument chime'rique, et que ce qu’on appelle de ce noni 
ne diffe're d’un e'tat ve'ritablement maladif, que du plus ou 
moins. Nous vivons en effet au milieu d’une foule d’agens , 
qui, a raison de leur dissimilitude , nous impriment a la fois 
mille et mille modifications diyerses et meme oppose'es; de 
sorte que, perdant d’un cote' ce qu’elle acquiert de I’autre, 
notre organisation, semblable a la toilede Pe'ne'lope, se de'truit 
et se recompose sans cesse , et dans ces alternatives dc bien 
et de mal, conserve un certain e'tat moyen qui en est lajre'- 
sultante, et qui la rendant saine a quelques e'gards, la rend 
maladive a beaucoup d’autres. C’est ainsi que la meilleure 

. sante' en apparence, est dans le fait un e'tat maladif, du moins 
relativement. Telhomme est bien constitud pour I’biver, qui 
Test mal pour le printemps} une fievre s’allume, I’e'labore, 
le change, et le met en narmonie avec la nouvelle saison. 
Ce q[ui arrive aux habitans des climats tempe're's, qui passent 
dans les climats chauds , prouve qu’e'tant sain pour les pre¬ 
miers , ils sont maladifs pour les seconds. En changeant de 
climat,il faut qu’ils changent de sante'. On connaitl’histoirede 
cet homme qui, condamne' a une longue de'tention, avail con- 
tracte' dans sa prison une maniere d’etre qui ne lui permit Elus de se trouver bien ailleurs. Une soeur hospitaliere tom- 

ait malade , toutes les fois qu’elle allait a quelques lieues vi¬ 
siter ses parens 5 pour se gudrir, elle rentrait vite dans son 
hopital. II n’est done pas de circonstance exte'rieure qui, par 
son action plus ou moins prolonge'e sur notre e'eonomie, ne 
donne a nos fonctions inte'rieures un mouvement uniforme , 
et ne nous imprime par conse'quent un tour particulier d’as- 
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similation , une manierc d’etre habituelle, saine, par rapport 
a cette circonstance, maladive, par rapport a toutes Ics autres, 
c’est spe'cialement par cette double aptitude a etre tout a la 
fois sain et malade relativemcnt, qu’e'clate le pouvoir si connu 
de I’habitude, et le danger non moins connu d’un cbange- 
ment; surtout lorsque I’habitude a e'td longue et qne le chan- 
geinent estgrand, brusque etvarie'. Voilapourquoiil est si dif¬ 
ficile deconscrver une ombre meme de santd, dans les saisons 
de I’anne'e ou les qualite's de I’air changent d’un momeut a 
I’autre, ainsi que.le fait remarquer Ilippocrate, parce que , 
bien constitue' pour la tempe'rature du matin, on I’est mal 
pourcelledu soir, et re'ciproquement : et voila encore pour- 
<pioi, selon cet admirable obsei-vateur, les maladies les plus 
simples qui se montrent dans ces saisons irrdgulieres , de've- 
loppent si pe'niblement leurs phe'nomenes au milieu de ces 
yariations perturbatrices. Ce qui est vrai des saisons, des cli- 
mats et des localite's, c’est encore du rdgime , des professions, 
des alimens, des boissons, des actes les plus ordinaires de la 
vie, le sommeil, la veille, etc.; toutes choses qui, formant 
par leur conconrs notre e'tat actuel de santd, sont en quelque 
sorte des parties d’un tout qui se de'concerte et se dctruit, 
pour peu qu’on I’altere ou qu’on le touche dans ua seul de ses 
ele'mens. Enfin, si ces deux propositions n’dtaient pas trop 
paradoxales, nous oserions soutenir d’une part qu’il est des 
sujets qui, doue's de la complexion la plus saine et la plus ro- 
biiste en apparence, sont ne'anmoins dans un e'tat maladif, 
rclativement a certaines maladies, comme on I’obseiTe dans 
ces dpide'mies ou ce sont les sujets les plusvigoureux quisuc- 
conibent, tandis que les plus faibles re'sistent; et de I’autre, 
qu’il est des individ us qui, compares a d’autres individus, sont 
sains par rapport a ceux-ci, et maladifs par rapport a ceux-la; 
tellcment que ces derniers ne sauraient cemmuniquer eutr’enx, 
sans s’infecter et se corrompre par une sorte de contagion 
r&iproque. Un habile praticien de la capitale a eu mille occa¬ 
sions d’observer ces antipathies secretes et purcment coipo- 
rclles, qni, entre certains individus des deux sexes, rendent 
pcrnieieux les liens sacre's du manage, et sufiSraient peut-etre, 
auxyeux dc la loi, pour en faire prononcer la dissolution, 
Rien n’est done mieux de'montrd, comme on le voit, que la 
diversity de nos elats inte'rieurs; et s’il pouvait rester encore 
qnelques difficultc's sur ce point, il neiaudrait, pour les lever, 
cue jeter Icsyeux sur les diflfe'rences qui distinguent un sexe 

I’autre, ou sur celles qui distinguent les individus entr’enx, 
et que Ton de'signe par les noms de temperament, de cons¬ 
titution, de complexion, SUdiosyncrasie, etc. {Vojez ces 
mots); ou enfin sur celles que I’on observe dans le meme 
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sujet, et qui dependent des changemens inseparables du prfc)». 
gres des anne'es ivoyez age) : dernieres differences infiniment 
pins varices sans doute qu’on ne pent I’imaginer, et qui nous 
rendent quelquefois si contraires a nous-memes, que par elles 
noussonimestantot absolument soustraits, ettantotsinguUere- 
ment accessibles a Taction de certains fermens contagieux, 
tels qne ceux de la peste, du typhus, de la rougeole, de la 
variole, de la vaccine, etc. j de meme qu’au moral notre 
ame, abattue par le malheur, ouse'duite par Texemple, finit 
par embrasser avec passion le vice qui lui inspirait le plus 
d’horreur. 

De la diversity de ces e'tats inte'rieurs qui constituent nos 
sante's diverses , il re'sulte , pour troisieme conclusion, que 
ces dtats , e'tant d’abord maladifs d’une maniere relative et 
conditionnellfi, peuvent le devenir d’une maniere absolue , 
et prendre toute Tintensite' ne'cessaire au deVeloppemeut d’un 
actemaladifou d’une re'action vitale quelconque. Get accrois- 
semeutdans leur intensity peutetre Teffetou de quelque grand 
cliangement a Texte'rieur, ou del’activitd soutenue d’une cause 
purement inte'rieure, ou duconcoursde ces deux circonstances, 
et de plusieurs autres analogues : de maniere ou d’autre, Te- 
tat maladif est alors completement forme', et le sujet n’e'tant 
plus constitue' pour la santd, doit vivre selon de nouvelleslois, 
e’est-a-dire, avec un nouvel ordre dans ses fonctions. Du 
reste, ces e'tats maladifs ge'ne'raux ou locaux se forment avec 
plus oumoins de lenteur ou de rapidite'. Pour ne point parler 
ici de quelques vapeurs si de'le'teres, ou de quelques Emotions 
morales si vives, qu’elles tuent avec la promptitude de T^- 
clair, tout le monde sait qu’un ferment contagieux, celui de 
Dt peste , par exemple , pent de'cider presque sur-le-champ 
un e'lat maladif j d’autres fermens ont moins d’activite', Le 
plus souvent, I’etat maladif se forme avec une extreme len¬ 
teur , selon la remarque d’Hippocrate , tandis que Texplosion 
de Tacte maladif se feit tout-a-coup. Si cette explosion n’e'- 
clate pas des la premiere origine de Te'tat maladif, e’est qu’une 
des lois du principe vivant destine' a se maintenir au milieu 
des variations du monde exte'rieur, est de ne point re'agir 
centre les petites causes de le'sionj disposition heureuse a la 
fois et funeste, en ce que d’une part la vie n’est pas sans cesse 
trouble'e, et que de I’autre, les causes qui la menacent peu¬ 
vent s’accumuler inde'finiment. Ce sent spe'cialement ces e'tats 
maladifs forme's avec lenteur, et devenus complets, qui se 
dissipent comme ils se sont forme's, e’est-a-dire , pardegre's 
imperceptibles , et par une sorte de re'solution, ou bien par 
quelque acte particulier : des selles, des urines , des sueurs, 
des te'morragies spontaue'es, des e'ruptions , etc., et meme, 



»elv)n loute apparence , par les voies de la respiration. Quel* 
quefois I’e'tat maladif complet ne provoque que fort tard une 
re'action vitale; ce qui revient a dire qu’il subsiste longtemps, 
sans se manifester par aucun signe extdrieur et sans perdre 
de son intensite', sans se de'composer, sans se rdsoudre. 
Les Anglais, par exemple, qui abandonnaient leiu- patrie pour 
se soiistraire a la suette, maladie dont on trouve une descrip¬ 
tion si vive dans les e'crits de Sennert , loin de lui dchapper, 
I’enaportaient avec eux sur le continent, oil elle finissait par 
e'clater, malgre' le changement de climat et d’habitudes : tan- 
dis que, d’un autre cote', la cause inte'rieure qui produit I’d- 
pilepsie chez les enfans , comnie I’a vu Hippocrate', se de'- 
compose et se de'truit par le changement d’age, de pays ou de 
re'gime. 11 est encore des exemples bien singuliers peut-etre 
d’un e'tat maladif complet, permanent et silencieux. Un en¬ 
fant, que nous avons connu, a eu les deux pieds foule's par la 
roue d’un fourgon. Le pied gauche tres-grievement blesse', 

. a dtd douloureux et malade pendant une anne'e entiere } apres 
quoi le pied droit libre ettranquille jusque-la, est devenului- 
jneme gohfle', chaud et douloureux, c’est-a-dire, enflammd 
tout d’un coup. Un homme en tombant se foule les deux poi- 
gnets; ces deux poignets, Idse's en meme temps, ne sont mala- 
des et ne se gue'rissent que I’un apres I’autre. Enfin un e'tat 
maladif disparait lorsqu’une maladie tres-dilFdrente se de've- 
loppe , et reparait lorsqu’elle est termine'e j c’est ainsi qu’uhe 
fievre bilieuse fait e'vanouir momentane'ment une e'ruption 
psorique , laquelle se remontre apres la maladie. 

Toutefois , une quatrieme conclusion a laquelle il noussem- 
I)le qu’il est impossible de se refuser , c’est que ces dtats ma- 
ladifs une fois devenus absolus et complets, sont I’unique 
cause des actes maladifs qui leur succedent et qui les chan- 
gent : et que de la re'union de ces deux dle'mens, rdsulte 
enfin, comme nous 1’avons e'tabli pre'cddemment, ce qu’on. 
estconvenud’appeler maladie.Admettrel’acte sans I’e'tat, c’est, 
encore un coup , admettre un effet sans cause , et renverser 
tous les fondemens de I’expdrience et de la raison. D’un autre 
cote, les e'tats maladifs, nous I’avons vu tout al’heure, sont 
tr«-divers. II s’ensuit que chacun d’eux doit provoquer un 
acte propre , qui n’appartienne qu’a lui, a I’exclusion de tous 
les autres. Ainsi 1’e'tat maladif on vertu duquel se de'veloppe 
une fievre inflammatoire dtant autre que I’e'tat en vertu du¬ 
quel se de'veloppe une fievre bilieuse ou une fievre adynami. 
que, il est tout simple que les actes ou les fievres soient autres, 
comme elles le sont en effet: et pour justifier cette demiere 
proposition par des exemples tres-familiers, tout le monde 
salt que les actes de I’irritation vitale varient selon la nature 

24. 
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(ie la substance irritante. Ainsi le virus vaccin ne prodnit 
point les effcts du virus variolique, etc.; ainsi I’e'tat propre 
%. de'velopper le cancer „ne de'veloppera point lestumeurs fi- 
Jiro-cartilagineiises, etc.; de meme tel ctat maladif de'vclop- 
pera tel acte , et non pas tel autre. S’il en e'tait autrement, 
la mddecine ne serait plus un art, les fails sur lesquels ellere- 
pose n’avant plus entre eiix aucun rapport fixe et constant de 
de'pendance et de succession. La diversite' des maladies ou 
des effets nous force done a reconnaitre la diversite' des e'tals 
maladifs oudes causes ; a quoi nous devons ajoiiterqu’a telle 
cause re'pond tel effet, et re'eiproquement, a tel effet re'pond 
telle cause; et cela, par une correspondance dqnt les liens, 
quoique caches a nosyeux, n’en doiventpas etre moinsre'els 
etmoins ne'cessairesdansnotre esprit, comme ils le sont dans 
la nature. 

Si done, toute maladie se compose de ces deux e'le'mens 
inse'parables, I’e'tat et I’acte , si tout I’art du rae'decin consiste, 
comme le dit Fernel , a agir a propos sur I’un ou I’autre, ou 
aur tous les deux a la fois, et presque toujours par I’interme'- 
diaire des propridte's vitales, il s’ensuit que la cohnaissance 
npprofondie de I’un ou de I’autre , et la connaissance de lenr 
rapport mutuel, ne laisseraient plus rien a de'sirer sur une des 
maladies. Mais , de ces deux e'ldmens, un seul est connu, 
e’est Tacte; encore ne I’est-il que jusqu’a un certain point, et 
malheureusemcnt dans un assez petit nombre de cas. Quanta 
I’e'tat, il peut etre e'vident dans un nombre assez grand d’af- 
fections chirurgicales ; mais , dans presque toutes les maladies 
internes, cet dtat est absolument inconnu , parce que n’ayant, 
comme le dit Sydenham, aucun commerce avec nos sens, il 
h’en saurait avoir avec notre entendement. Les vers, les cal- 
culs , etc. , sont a la ve'ritd des causes manifestes des accid'-ns 
qu’elles produisent; mais ces causes sont elles-memes des ef¬ 
fets de quelques le'sions secretes qu’il s’agirait de saisir et qui 
forment le ve'ritable e'tat maladif. Nous pouvons soupgonner 
qu’il existeune pldthore sanguine, une ple'thore lymphatique, 
et pour emprunter le langage de Stoll, une ple'thore bib’euse; 
nous pouvons expliquer par cette siipposition une foule de 
phe'nomenes subse'quens ; mais sans chcrcher ce qu’il y a de 
gratuit dans une telle hypothese , il est e'vident qu’il nous res- 
terait toujours a de'eouvrir quelle est la cause de ces diverses 
plethores , et par cette cause , quel est I’e'tat maladif qu’il 
.serait important de changer et de de'truire, pour lui substi- 
tucr un meilleur e'tat. Enfin , quand nous pamendrons a cette 
connaissance pour les cas que nous venons de citer, il est 
extremement probable que I’art n’y parviendra jamais pour 
la ve'role, I’e'le'pliantiasis , la lepre, le scorbut, le cancer, la 
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peste, etc.: derniers e'tats sur la nature intime desqnels nous ne 
serons jamais e'clair^s, memepar les conjectures les plus plau- 
sibies j pas plus que nous le sommes du reste sur la nature 
intime des corps les plus palpables et les mieux conn us en 
apparence, Tor , I’argent, etc. Toutefois , ces e'tats inte'rieurs, 
CCS cachexies, ces de'jjravations diverses existent, etil est in¬ 
contestable , comme le dit Stahl , que I’ignorance oii nous 
sommes snr leur vraie maniere d’etre ne laisse une immense 
lacune dans le systeme de nos ide'es, et que, jusqu’a ce que 
ce grand vide ne soit rempli, nous n’aurons jamais de ve'ri- 
table pathologie. 

Maintenant, de quelles ressources I’art peut-il disposer pour 
supple'er a un de'faut si capital ? et comment nos dtats inte- 
rieurs e'tant enveloppe's pour nous de si profondes te'nebres , 
sommes nous conduits ne'anmoins a reconnaitre qu’ils exis¬ 
tent? C’est ce qu’il nous reste a expliqucr, et c’est ici quo 
nous entrons dans la recherche des seules causes qu’il nous 
soit donnd d’atteindre et de connaitre. Par ce qui vient 
d’etre dit, il est prouve' que si ces e'tats maladifs sont la cause 
des actes maladifs, ils sont enx-memes I’elFct des causes an- 
te'rieures qui les ont prdpare's et prodnits. Nous voila ramene's 
a ces se'ries de phe'nomenes dont nous avbns parle' dans lea 
premieres ligues de cet article, et dans lesquels la nature ne 
nous rdvele que les extremes, en nous cachant les intermd- 
diaires: et pour employer le merae artifice dans nos demops- 
trations ulte'rieures , un e'tat nsaladif e'tant donne' avee ses 
causes et ses effets, nous pouvons representer ces trois termes 
par les lettres A , B, C j et pour que la disposition des lettves 
repre'sente exactement celle des phdnomenes dont il s’agit , 
nous exprimerons par A les causes de Pe'tat maladif, par B 
cet dtat maladif, et par C I’acte ou la re'action- yitalc qn’il 
met en jeu. Cela pose', il est e'vident qu’il suffit que ces trois 
phdnomenes se produisent toujours dans le meme prdre, .pour 
que C venanta frapper nos sens, j’enpnisse conclure I’existence 
de B et de A. Or, si B et A existent, il ne s’agit plus que de 
les do'couvrir pour les e'tudier et les connaitre. Mais il test 
de'montre' que le plus souvent B est inaccessible a nos moyen.s 
de perquisition. J’abandonnerai done une recherche qui m’est 
inulile, piiisque mon organisation s’y refuse, et je me ren- 
fermerai dans la recherche dcA. MaintenantA, on la cause qui 
« forme' I’e'tat maladif, a necessairement sa source oudans I’or- 
ganisalion meme de I’homme, ou danslescjrconsiances dontil 
est environne', ou dans I’une 011 dans I’autre de ces deux , 
choscs a la fois ; car, dans le systeme de corps ou nous som- 
mes place's, il nous est impossible de faire une quatriemo 
‘“pposition. Reste done a de'terminer, parmi Ites conditions 
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de rorganisation et parmi les circonstances exte'rieures qm la 
modifieut, quelles sont celles dont le concours est ne'cessaire- 
a la production dc I’etat maladif. C^est uniquement par cette- 
de'termination que je parviendrai a me foiTner sur A la'seule- 
notion que mon esprit soit capable de saisir, et laissant de 
cote B, et le ne'gligeant absolument, il me sufEra de joindre- 
cette notion a celle que I’expe'rience m’a donne'e sur C , pour 
n’ignorer sur la maladie dont il s’agit rien de ce que j’en puis- 
savoir en effet. 

Voila done a quoi tout se re'duit, selon nous : la recher¬ 
che des causes dans les maladies. Ce probleme propose' 
nous dispenseirait sans doute d’entrer dans des dc'veloppemens 
nlte'rieurs. 11 n’est personne qui ne puisse suivre les conse'- 

^uences de ce que nous venons d’dtablir , qui ne se de'eide 
sur ce qu’il est a propos d’entreprendre ou de ndgliger dans 
cette recherche , et- qui , relativement a la ge'ne'ration de- 
Fe'tat et par suite de I’acte maladif, ne puisse embrasser d’un 
eoup-d’oeil la part qu’j prennent d’une part les dispositions; 
primitives de I’organisation ( Vojez sexes , temperament , 
CONSTITUTION , COMPLEXION, rDlOSYNGRASlE , DISPOSITION , CA-. 
cHEXiE , MALADIES HEREDiTAiREs , ctc.) , et les cliangemenS 
qu’elle subit par la rdvolution des anne'es ( ^q^ez ages), 
ou par les maladies ( Voyez deuteropathie , conversion,; 
et MALADIE, etc. ) , et les actions fortuites, les e'motions mo¬ 
rales , les passions ( Voyez passions ) etc. j de I’autre, les 
agens exte'rieurs. Fair surtout (T^qyez cemot), les alimens,; 
leshoissons, les vetemens, les substances de'le'teres, les prin- 
cipes contagieux, etc. ( ^qT^ez contagion, poisons) j en un 
mot, tons les etres et toutes les influences dont I’hj'giene 
s’applique a mesurer la valeur et les effets sur I’dconomie 
vivante. Or , ce sont-la les de'tails qui sefont placds dans 
d’autres parties de cet ouvrage plus naturellement que dans 
cet article ( /^qj'-ez nrgiene, maladie , sante, etc.): il doit 
suffice ici de les indiquer. Nous finirons seulement par un pe¬ 
tit nombre de remarques , savoir : que dans les modifications 
qu’elles impriment a notre dconomie, il est des causes tres- 
ffiverses, telles que des ages, des tempe'ramens, dessaisons,- 
des alimens, des boissons, des actions, des passions, qui 
agissent d’une mariiere absolument identique) qu’il en est au 
contraire qui agissent d’une maniere opposde; que le grand 
art est de les balancer les unes paries autres', ou deles com¬ 
biner deux a deux, trois a trois, ainsi de suite, pour les faire 
eoncourira un ineme but; qu’e'tantpar conse'quent desinstru- 
mens de maladie, elles peuvent etre aussi des instiumens de 
sante' et de the'rapeutique (Vojez ce mot); que du reste, 
dans, tout cela, I’ai-t le plus consomme' ne peut saisir que des 
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successions de plxe'nomenes ; qu’il nc fait que reproduire les- 
causes occasionnelles qui de'terminentcesphdnomenesj qu’ici, 
eomme partout, les liens secrets des causes et des effets lui 
seront toujours cache's; et qu’enfin il est des causes qui se 
de'roberont e'temellement a sa curiosite', soit qu’il les cherche 
dans I’organisation, soit qu’il les cherche au dehors, comme on 
le fait pour une foule de maladies nei-veuses. Enfin il est aise' 
de voir, par ce qui pre'cede, ce qu’il faut penser de ces dis¬ 
tinctions admises dans les dcoles entre les diffe'rentes causes 
des maladies. Celle qu’on appelle cause prochaine, est, selon 
nous, I’e'tat maladif tout forme'; celles que Ton appelle e'lot- 
gne'es, sont prdcise'ment celles qui, ajant leur sie'ge dans 
I’homme ou hors de Thomme, concourent a la production de 
I’e'tat maladif ou de la cause prochaine. Les causes e'loigne'es 
comprennent les causes pre'disposantes •, ce sont celles qui 
de'pendcnt de I’organisation j et les causes occasionnelles, ce 
sont celles qui joignant leur effet a celui de a toutes les 
causes de'ja rassemble'es , completent I’e'tat maladif, et pro- 
voquent la re'action vitale. Ces causes occasionnelles ne 
difierent, comme on le voit, des pre'ce'dentes, que parce 
qu’elles sont les dernieres. (pakiset) 

■ CAUSTICITE, s. f., cans deltas; de causticus, caustique-, 
proprie'td d’etre caustique, -saveur jpropre aux caustiques. 
Suivant Fourcroy, la eausticite' tient a la tendance qu’ont les 
corps qui en sont doue's a se combiner avec les substances 
animales. It est vrai que les alcalis dans leur e'tat de purete' , 
le nitrate d’argent fondu et tons les sels qu’on nomme caus¬ 
tiques , de'truisent tres-promptement les tissus organise's , et 
forment avec eux des combinaisons chimiques particuheres • 
mais leur action est beaucoup plus marque'e sur le vivant que 
sur le cadavre , comme je m’en suis convaincu par un grand 
BOmbre d’expe'riences dont j’ai rendu compte a la socie'te' de 
I’Ecole de My'decine, et dont je donnerai le pre'eis au mot 
irritant. Je crois que , par eausticite', on doit particulierement 
entendre la chaleur 4cre que de'veloppe dans I’e'conomie vi- 
vante I’application d’une de ces substances que Ton nomme 
caustiques •, mais celte chaleur n’est pas le seul effet qu’elle 
determine •, elle produit aussi, lorsque leur action n’est point 
arrete'e , i°. la rougeur; 2®. la tume'faction 5 5°. Ic souleve- 
ment de I’dpidcrme. (satary) 

CAUSTIQUE, adj. pris substant. ‘. causticus-: de Ka.ia>, je 
brule. Les caustiques, sont des corps qui, mis en contact 
avec une partie animale , alterent son tissu, de'truisent sa 
texture, et lui donnent un autre e'tat : on les nomme aussi 
escharotiques, cathe're'tiques. 

-On distingue deux sortes de caustiques : i®, des caustiques. 
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actuels ; 3.°. des caustiqiies potentiels. Les premiers sont les 
cliii^bons ailumes, le for et le cuivre rougis au feu, le moxa, 
5a poudre a canon que Ton enflamme: on les nomme actuels , 
parce que le principe ou la cause de leur activite', le calo- 
rique librc , est sensible. Nous ne nous occuperons pas ici de 
ces caustiques j nous renverrons, pour ce qui les concerne, 
aux articlesJisu, moxa. 

Les cauteres potentiels sont ainsi nomme's , parce que leur 
proprie't^ reste latente, n’existe qu’en puissance, tant qu’ils ne 
rencontrent pas des circonstances propres a la mettre en jeu, 
tant qu’ils ne sont pas en contact avec une partie animale. Ces 
cauteres sont: I’acide arse'nieux ou arsenic blanc, la potasse 
et la soude caustiques, le nitrate d’argent ou pierre infernale, 
Fammoniaque pure, les acides sulfurique, nitrique etrauria- 
tique, la cbaux vive, les sulfates de cuivre, d’aluminecalcin^e, 
le muriate de mercnre suroxide', le nitrate de mercure, etc. 

II existe un grand nombre de compositions caustiques tres- 
renomme'es. Nous citerons ici la poudre de Rousselot, que 
Fen fait en melant ensemble une once de sulfure de mercure, 
quatre gros de sang-dragon , demi-gros d’oxide d’arsenic, et 
la poudre anti-carcincmateusc du frereCosme, composeede 
cinabre , deux gros, cendres de vieilles semelles, huitgrains, 
sang-dragon, douze grains, oxide blanc d’arsenic, deux scru- 
pulcs : ou a mis dans ces preparations des substances a pen 
pres inertes, afin que leurs mole'cules, s’interposant entre les 
inoldcules des substances caustiques, ralentissent, la trop 
viglcnte activite' de ces dernieres, et pre'vinssent une impres¬ 
sion trop profonde. 

'Tous les caustiques n’ont pas une puissance e'gale,'etne 
de'terminent pas des effets identiques. Ils paraissent aussi avoir 
une action plus e'tendue sur les parties vivantes, que sur les 
parties mortes, comme Fa de'montre' tout re'cemment M. Sa- 
vary ( Bibliotheq. me'd. ). 

Lorsque la pierre infernale, la pierre a cautere, I’arsenic, etc. 
sent applique's sur une partie vivante, ils attaquent sa surface, 
puis ils pe'netrent peu a peu son tissu , avec lequel ils con- 
tractent une ve'ritable union chimique. La proprie'te' canstique 
n’est, comme Fa dit Fourcroy, qu’une violente tendance a la 
combinaison qui, s’excrcant sur des organes vivans, de'truit 
d’abord leur vitality, puis modifie leur composition ma- 
te'rielle j aussi le caustique perd-il sa puissance a mesure 
qu’il se combine avec la substance du corps : il arrive rn^me 
un moment ou, saturd en quelque sorte de cette substance, 
il a perdu son activite'. Alors les proprie'tds vifales se de've- 
loppent davantage au-dessous de la partie morte ; il s’dtablit 
dans ce point une ligne de de'marcaticn, et une suppuration 



plus ou moins abondante di^tache I’escharre, qui ne parait etre 
lui-meme que le produit de I’union du caustique avec les tissus 
animauit. 

II est inutile de dire que i’on n’emploie jamais les eaus- 
tiques qu’a I’exttfrieur du coi-ps , mais il est bon de rappeler 
que I’on doit toujours alors avoir ^gard, i®. aux qualite's pbj- 
siqxies et chimiques de la substance que Ton a choisie; 2°. a 
I’e'nergie de sa puissance caut^retique, 5°. a la quantite' que 
Ton applique, au temps que doit durer eette application; 
6°. a la nature, a I’organisation , a la vitalite' de la partie qui 
recoit le caustique, 6®. enfin aux effcts que pourraient pro- 
duire son absorption, la pe'ne'tration de ses mole'cules dans le 
systeme animal. 

Les caustiques servent pour consumer les bourgeons cbar- 
nus , les chairs molles , baveuses qui naissent dans les plaies. 
Leur impression snscite une vive irritation; elle renouvelle la 
surface ulce'r^e, elle lui donne un autre mode de vitalite', 
et de'termine souvent une prompte gue'rison. On cboisit alors 
les agens les plus faibles, comme I’alun calcind, le simple 
attouchement de la pierre infernale. On a aussi recours aux 
caustiques pour consumer les bords calleux des ulceres an- 
ciens : on les emploie pour toucher des ulce'rations qui nais¬ 
sent dans la bouche, etc. 

Les caustiques sont avantageux pour ouvrir les tumours 
indolentes, les abces par congestion : leur action irritante 
re'vcille, dans la partie malade, les propridtds vitales; elle y 
provoque un travail inflammatoire favorable. 

Ces substances servent aussi pour cautdriser les plaies faites 
par un animal enrage': on sait que c’est le moyen le plus sur 
pour prdvenir la pdne'tration du virus , pour arreter ses pro- 
gres, lorsqu’on le met en usage peu de temps apres la morsure. 

Les caustiques sont e'galement renommds pour ddtruire 
les excroissances chamues, les verrues, les condylomes , les 
fics, ainsi que les loupes enkyste'es : on a aussi gudri par leur 
moyen des tumeurs cancdreuses; mais leur emploi contre ces 
terribles maladies demande quelques explications. 

II est important de remarquer que, quand on veut de'truire 
un carcinome a I’aide d’un caustique , il faut toujours em¬ 
ployer une dose assez forte de ce dernier, pour frapper de 
mort la partie que Ton attaque, pour de'truire tous les tissus 
aifectds du vice cance'reux, et *pdne'trer jusqu’aux parties 
saines. Il est done ndeessaire, toutes les fois que I’on a recours 
ace moyen, de calculer si eette impression profonde ne pent 
pas etre nuisible: mais on doit e'viter de n’appliquer qu’une dose 
insuffisante de caustique, car alors on ne fait qu’irriter d’une 
maniere Scheuse le carcinome. L’accroi;sement de vitality 
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qu’on determine en liii, ne produit qu’un travail morbifiqHev 
qui conduitpromptementaune de'ge'ne'rationpernicieuse.Pouc 
re'ussir avec les caustiques , il faut avoir acquis , par I’habi-. 
tude, une certaine hardiesse, et atteindre toujours le but que 
Ton se propose, la destruction des tissus malades.. 

M. Josse, habile chirurgien d’Amiens, vient de gue'rir trois 
ulceres rongeans, situe's a la cuisse , du- genre de ceux que 
Ton nomme loupsen se servant de I’arsenic-. Ce piaticien 
de'layait quelques grains de ce caustique dans un pen de 
salive , et avec un petit morceau de papier^ il en mettait une- 
tres-ldgere couche sur la surface ulce're'e. J’aivu-M. Ladent,. 
chirurgien en chef de I’Hotel-Dieu de la meme ville, obtenir 
un succes oomplet, en employant le meme moyen centre un 
ulcere carcinomateux ^ situd, au dessous de I’ceil du cote' 
gauche. 

Que ces observations, au Veste, n’inspirent pas trop de 
confiance dans I’usage de ces moyens dangereux : n’oublions 
pas que I’on a vu les accidens les plus graves , une fievre aigue,. 
le de'lire , des convulsions y des vomissemens y etc. survenir 
apresl’application del’arsenic, du sublime' corrosif, etc. Nous 
formons des vceux pour que I’humanite' n’ait plus a ge'mir 
sur des malheurs produits par des applications inconside're'es 
de caustique. (baeeier) 

Francisci. in-4°. Regiomonti , 1697. 
ijuiEiiri (cbarles Joseph Maximin), De cauteriis , Diss. irtaug. pries. Mart-.. 

Fan der Belen. in-40. Lovanii, 28 jun. 1794. 
bemosd|(f. m.), Sur I’emploi des caustiques ou cscarotiques dans quelques 

maladies (Diss. inaug.). in-40. Paris, 22 aout 1808. (r.p. c.) 

CAUSUS, s. m. 5 mot latin emprunte' du grec Ketuffoi, qu’on 
fait deriver de xttifi), je brule. Hippocrate s’en est servi pour 
de'signer une espece de fievre continue caraetdrise'e par une 
chalenr et une soif excessives. Ellesemanifeste, dit-il, en 6ti, 
apres une longue course, surtout lorsqu’on a souffert de la 
soif. Xorsqu’elle est de'clare'e, la langue devient apre, seche 
et tout a fait noire 3 la region e'pigastrique est tres-doulou- 
reusej les de'jections sont liquides et p41es ; le malade est 
tourmente' d’une soif inextinguible j il ne dort pas : quelque- 
fois , il tombe dans le de'lire. Ailleurs, il ajoute que son teint 
est un peu bilieux et les crachats de la meme nature j qu’il 
e'prouve du froid a I’exte'rieur, et a I’inte'rieur une chaleur 
de'vorante : enfin, que cette fievre se terminc souvent par une 
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inflammation des poumons. Galie'n en reconnalt deux especes 
ou plutot deux degr^s : Tune vraie, qui est celle ou la chalenr 
et la soif sont tres-intenses 5 I’autre fausse, dans laquelle il 
n’y a qu’une chaleur me'diocre et une soif rnode're'e. II la com¬ 
pare a la fievre j peat-etre est-ce d’apres cette comparaison , 
que Sauvages a cru devoir la ranger dans les trite'opliies , 
c’est-a-dire , parmi les fievres continues re'mittentes, dont les 
redoublemens ont lieu de deux jours I’un. Suivant le meme 
auteur, les acces de cette fievre ne sont point marque's par du 
frisson, et il ne se manifeste dans son cours ni diarrhe'e, ni 
sueurs essentielles 5 sa dure'e est d’un a deux septenaires. La 
plupart des autres nosologistes n’ont point admis le causus ou 
fievre ardente comme une espece de fievre distincte. M. Pinel 

-le regarde comme une simple complication de la fievre bilieuse 
avec la fievre inflammatoire. Voje'z fievre. 

hippochate , Ve ratione victu in morbis acutis. — De morhis, etc. 
ARETEE , De causis et signis acutonim morborum ,]ih. II, cap. 4- 
AIEXASDRE de Tralles , De arte medica, lib. XU, cap. 3. 
ORiBASE, Synopseos, lib. VI, cap. i8 et ip. 
WERMER (juste), Diss. de cause, jebre ardentissima. in-4°. Basil. 1611. 
SCHEKK (Thtedore), rfe causo, in-4°. lienae, 1664. 
PizEs (Antoiae), Diss. defebre ardenti. Aven. in-80. 1^45. 
HAKDE , Diss. de indole, signis causisque Jehris ardentis. Marh. 1791. 

(SATART) 

CAUTERE, s. m., en latin, cauterium, en grec , Ko.v'Ittp, 
de Kecia , je brule. On ddsigne sous le nom de cauteres , 
de petits ulceres dont on entretient a dessein la suppu¬ 
ration. On entend aussi par ce mot les caustiques dnnt 
on se sert pour les former j et alors on distingue des cauteres 
actuels et des cauteres potentiels, comme nous I’avons dit 
a Particle caustiques. Nous ne suivrons ici que la premiere 
acception, et le cautere sera pour nous un moyen me'dicinal 
dont I’antiquitd a conseilld I’emploi, et dont Part de gue'rir 
retire joumellement des avantagcs. 

Le cautere, que I’on nomme aussi fov-ticule, exuloire, se 
place dans divers endroits du corps : mais on recherche ordi- 
nairement les lieux ou le tissu cellulaire est abondant, et on 
c'vite de le mettre sur un os, sur un tendon, sur le milieu 
d’un muscle, pres d’un nerf ou d’un gros vaisseau sanguin. 

Lorsqu’une indication particuliere ne de'termine pas pre'- 
cise'ment Pendroit que doit occupeK le cautere, et lorsque le 
malade doit le conserver longtemps, on le met au bras, a 
la jambe ou a la cuisse. Si on choisit le bras, Pespace que 
laissent entr’eux les muscles sous-acromio-humdral (deltoide) 
et scapulo-radial (biceps) est de lieu d’e'lection j si c’est la 
jambe, on le place a trois ou quatre travers de doigts au- 
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Jessous du genou , entre le muscle bife'moro-calcanien (Ju- 
irieau interne) el le tendon de I’ilio-pre'tibial (couturier); a 
la CTiisse , on le fixe dans la depression qui existe pres du 
genou, a sa partie interne. 

On suit divers proce'de's pour e'tablir un cautere : les uns 
se servent du bistouri cu de la lancette ; ils font une petite 
incision cruciale , ils mettent dans la plaie un peu de chaqsie, 
ct au bout de Irois a quatre jours , lorsque la suppuration 
commence a s’e'tablir, ils remplacent la charpie par un pois 
d’iris, un globule de cire, de petites oranges desse'chdes, ou 
meme par un pois ordinaire, que I’on renouvelle au moins 
une fois par jour. 

D’autres emploient la potasse caustique on pierre a cautere: 
alors on applique snr la peau un emplitre troue' dans son 
milieu : on a soin de placer cette ouverture sur le point meme 
ou I’on vent e'tablir le fonticule, on bumccte legerement ce 
vide, on y pose un petit morceau du caustique, on recouvre 
le tout d’un second emplatre : au bout de deux a trois heures, 
I’ope'ration est faite. ll exisle une escharre dont on facilite la 
chute par divers moyens emelliens. On oblient alors un ulcere 
dont on entretient la suppuration a I’aide de's moyens dont 
nous avons parle' plus haul. 

On se sert aussi, mais plus rarement, de la pierre infer- 
nale ou nitrate d’argent, du muriate d’antimoine, etc.; on 
a eu recours , pour le meme objet, au fer rougi au feu. 

Maintenant portons notre attention sur les effets organiqucs 
que suscite un cautere. Nous voyons que dans I’endroit meme 
ou il est e'tabli, il existe une exaltation permanente des pro- 
prie'te's vitales ; on y observe du gonflement, de la rougeur, 
une augmentation de chaleur et de sensibilite'; sans cesse il 
de'coule de la surfece ulce're'e un fluide purulent. Or, un 
cautere ne doit-il pas etre consider^ comme un nouvel or- 
gane ajoute' a ceux qui constituent la machine animale? 
N’est-ce pas un organe de plus, et un organe se'crdtoire que 
Ton cre'e alors , et dont I’influence sur I’exercice de la vie 
ne pent etre douteuse ni insignifiante ? 

Mais ne nous bornons pas seulement a examiner la surface • 
du petit ulcere que Ton maintient alors en suppuration, 
n’accordons pas surtout trop (^importance a la maliere puni- 
lente qui en sort; pe'nftrons plus avant, et repre'sentons- 
nous I’dtat des proprie'te's vitales dans le point du corps 
qn’occupe le cautere. La existent un centre remarcpiable de 
vitalite', un afflux constant du sang dans les vaisseaux ca- 
pillaires, en nn mot, un gonflement comme fluxionnaire, 
(pii eomprend un rayon plus ou moins profond et plus oa 
moins etendu. 
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Ces reflexions pre'liminaires nous metlent sur la voie pour 
bien appre'cier les causes de la plupart des avantages que 
Ja the'rapeutique retire de Temploi dii cautere. II suivient 
souvent des alte'rations dans le cours du sang que contiennent 
les petits vaisseauxj il se forme des concentrations de vita- 
lite' dans le vaste rdseau que pre'sente le sjsteme capillaire, 
lorsque, par la pense'e, on I’isole des organes dont il fait 
partie, Un point de cet appareil organique se tumdfie , se 
gorge de sang : c’est une fluxion qui est comme errante dans 
cet ensemble vasculaire , qui se meut dans tous les sens, 
qui menace toutes les parties du corps, qui cause souvent 
les accidens les plus graves. 

Or, un cautere est, dans ce cas , un endroit oil les forces 
vitales, plus de'veloppe'es, appellent en quelque sorte tous 
les mouvemens fluxionnaires qui se forment dans I’appareil 
capillaire. Quelque influence exte'rieure, ou quelque cause 
interne provoque-t-elld une aberration dans Taction des vais- 
seaux capillaires , de'termine-t-elle la formation d’une fluxion 
sanguine , c’est dans la partie caute'rise'e qu’elle aboutit, c’est 
la qu’elie va s’e'tcindre. Sans celte espece de garantie , elle se 
serait porte'e sur la tete, sur la poitrine , etc. } elle aurait 
donnd lieu a une apoplexie, a une he'moptysie , etc. Aussi 
conseille-t-on aux personnes menace'es de ces maladies de 
porter toujours un cautere. 

L’existence de ces fluxions mobiles dans le coips , leur 
passage soudain d’un lieu dans un autre,, sont des phe'no- 
menes qui n’e'tonnent point celui qui a bien e'tudie' la phy¬ 
siologic de Tappareil organique que constituent les vaisseaux 
capillaires. [Bichat, Anat. ge'ne'r.) Beaucoup de personnes 
out ce systeme plus irritable, plus vivant: cbez elles^ les con¬ 
gestions sanguines sont tres-frdquentes. Il existe des constitu¬ 
tions remarqnaljles par la mobiiitd des nerfs, des tempe'- 
ramens nerveux, on doit aussi reconnaitre des complexions 
que distinguent un ddveloppement constant des proprie'fds 
vitales, une plus grande activite' des vaisseaux capillaires. Un 
grand nombre d’accidens riiorbifiques que Ton regarde comme 
spasmodiques, sont dus a des alterations dans la vitalite' de 
ces vaisseaux. 

Les me'decins, dit-on, ont remplace' dans leur langage les 
huraeurs par des fluxions j mais ces dernieres sont des choses 
apparentes, incontestables, dont Tobservation se lie aux pro- 
gres, aux ddcouvertes de la pliysiologie, et dont la doctrine 
se trouve dans les e'erits de Tantiquite', pendant que des hu- 
meurs Acres, acides, alcalines, conside'rdes comme causes 
morbifiques , n’ont jamais etd que des conjectures, n’ont 
qu’une existence hypotbdtique. 
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Admettre une acrete dans la. masse sanguine , dire qu'ua 
element he'te'rogene estla cause des accidens que Ton e'prouvej 
regarder un cautere comme un e'gout par ou s’e'chappe I’hu-^ 
tneur qui souille le sangj voila autant de suppositions dont il 
n’est plus permis aujourd’hui de se conlenter. Vojez epis^ 
PASTIQUE. 

Remarquons que siles cautefes sont tres-'utiles dans les pays 
chauds) c’est que la vitalite' toujours exalte'e des vaisseaux ca- 
pillaires, y rend tres-fre'quens les mouvemens fluxionnaires. 
S’ils sont e'galement avantageux dans les contre'es froides et 
Lumides, c’est que les v'ariations atmosphe'riques y causent 
souvent les memes phe'nomenes organiques^ Conabien les 
maux de gorge, les affections rhumatismales, lesphthisies, les 
rbumes, etc. > ne sont - ils pas re'pandus dans les pays et 
dans les saisons ou la tempe'rature est inconstante ? la chaleur 
exte'rieure exalte les proprie'te's vitales desvaisseaux capillaires 
de la peauj le froid les re'percute j les fait en quelque sorte 
refiner sur un point du corps ou se de'veloppe un travail in- 
flammatoire. 

On emploie aussi le cautere centre la ce'phale'e, centre les 
affections catarrhales anciennes, centre I’asthme humide, 
centre les ne'vralgies , la sciatique > et centre beaucoup d’au- 
tres maladies que nous ne pouvons ici indiquer. On y a aussi 
recoups pour soulager les poumons dans les catarrbes chro- 
niques, dans la phthisie imminente. Mais toujours le bien 
que Ton obtient alors depend de ce que la fluxion artificielle 
que le cautere-e'tablit, diminue ou ddplace celle qui s’c'tait 
fixe'e sur la partie malade. C’est dans ces vues que le jjrati- 
cien doit calculer s’il convienl de placer le fonticule pres du 
lieu affeetd , et de s’en servir comme d’un moyen de'rivatif, 
ou bien s’il ne serait pas plus utile de procurer une revulsion, 
en le mettant sur un point e'loignd de I’organe soufirant. 

On a aussi recoups avec succes a ce moyen the'rapeutique 
pour supplder a certaines e'ruptions cutane'es, certains suinte- 
mens de'puratoires de la peau, qui sont devenus habituels, et 
que Ton ne pourrait supprimer sans qu’il en re'sultat une 
alte'ration dans la sante'. V^oyez le mot depuration. 

Les cauteres place's an dessous du genou ont e'td aussi con- 
seille's comme un secours utile dans I’anasarque. 

Remarquons enfin que le praticien doit distinguer un cau¬ 
tere d’un ve'sicatoire. Ce dernier n’attaque que la surface de 
la peau , pendant que le cautere pe'netre jusque dans le tissu 
cellulaii’e qui se trouve au dessous du derme. Le cautere 
foui'nit une suppuration moins abondante, mais sa sphere 
d’activite' est plus e'tenduej il a plus d’influence sur, les pro¬ 
prie'te's vitales et sur les monyernens de vie j fi irrite aussi 
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Vtroms que le ve'sicatoire , et il nitrite la preference pour les 
personnes ilerveuses, et doiit les fibres tres-irritables ne peu- 
vent supporter les applications, d’pnguent e'xutoire que I’oa 
est oblige' de faire pour entretenir les ve'sicatoires. 
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CAUTERISATION, s. f., aduslio-, action de ddsorganiser 
et de de'truirc quelque partie du corps , saine ou malade, 
soit pour obtenir le re'tablissement de la sante', soit pour pre'- 
venir nne maladie. 

II y a deux sortes de caute'risalions, I’une qui se fait subi- 
tement et par I’action du feu: c’est proprement la briilure ou 
I’adustionj on lui donne aussi le nom de cautere actuel. Vojez 
ADUSTiON.L’autre, qui s’opere avec plus cu moins de lenteur 
et qui est I’elfet d’une action cbimique. T^ojez caustique. 

Le produit de ces deux ope'rations est la mort ou de'sorga- 
nisation de la partie qui tombe en escharre. Elies out quel- 
qu’analogie avec la gangrene, mais Tune est une gangrene 
seche dont I’escharre ressemble a un ve'ritable charbon j I’au- 
tre est une gangrene bumide ou la partie morlifie'e est encore 
abreuve'e de sues. 

On a recours a la cauterisation pour ouvrir certains abces, 
pour de'truire des organes affeetds de carcinome ou d’ulceres 
chanefeux j pour arreter I’action du virus hjdrophobique ou 
du venin de la vipere ; pout burner les progres de la pustule 
maligne 5 enfin , pour donner lieu a I’e'tablissement d’un exu- 
toire ou d’un cautere. Voyez ce mot. (satart) 

CAVE , adj . cavus, creux, ou situe' profonde'ment. On a 
donnd ce nom aux deux principales yeines du corps luimain: 
I’une est la veine cave supeneure, descendante ou tkoracique, 
forme'e par la reunion des deux sous-clavieres , derriere le 
cartilage de la premiere cote j elle descend un peu oblique- 
ment de droite a gauche, traverse le pCricarde ou clle par- 
court la plus grande partie de son trajet, et pe'netre dans 
I’oreillette droite du coeur, par sa paroi supe'rieure. Outre 
les sous-clavieres , elle recoit la veine mammaire interne, ou 
sous-stcrnale droite, I’azygos ou pre'lombothoracique et quel- 
ques autres petites veines. L’autre -veine cave , distingude 
par les noms d’infe'rieure, d’ascendante, ou d’abdominale, 
a beauconp plus d’e'tendue que la pre'ce'dente. Elle commence 
vers la quatrieme vertebre lombaire, a la re'union des iliaques 
primitives ou pelvi-crurales seulement, monte a la droite et 
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an peu en arriere de I’aorte abdomlnalc, traverse le bord 
posterieur du foie, entre le grand et le petit lobe, perce le 
centre tendineux du diaphragme, et p^netre ainsidans le p^- 
ricarde, et de la presque aussitot dans le ventricule droit on 
elle se termine. Les veines qu’elle recoit sont, ind^pendam- 
ment des iliaques primitives, i°. la sacre'e moyenne on me- 
diane du sacrum ; 2°. les lombaires; 3°. les spermatiques on 
testiculaires j 4°. les re'nales j 5°. les capsulaires ou surrenales ; 
6”. les he'patiques ou sus-he'patiques j 7°. les diaphragmatiques 
ou sous-diapliragmatiques. 

On a quelquefois observe' des ulce'rations a I’inte'rieur de 
CCS veines. M. Laennec nous a dit avoir trouvd une fois la 
veine cave infe'rieure oblite're'e par un caillot. (savart) 

CAVERNEUX, adj., cayernosus; tercae d’anatomie; se 
prend pour compost de petites cavite's, comme une e'ponge. 
On applique cette dpitbete a la substance qui forme la plus 
grande partie de la verge, et a I’un des sinus veineux du 
crane. 

La substance caverneuse de la verge est divisde en deux 
parties , le corps caverneux de la verge et celui de I’uretre. 

Le corps caverneux de la verge est une espece de sac irrd- 
gnlierement cylindrique , dont les parois consistent en une 
membrane fibreuse, tres-forte et divisible en plusieurs lames, 
et qui est creusde d’un sillon le long de sa partie infe'rieiu’e , 
^vase' a son extre'mitd libre, et divise' en deux branches a sa 
racine : ces branches s’attachent chacune a la tubdrositd ischia- 
tique de son cotd et a la partie voisine du pubis , par des fibres 
qui naissent de sa propre substance, et qui s’unissent inti- 
mement an pe'rioste de ces os. Une portion de cette meme 
membrane unit aussi la racine du corps caverneux a I’e'chan- 
crure du pubis, placde audessus, et se nomme le ligament 
suspenseur de la vei'ge : une cloison fibreuse incomplete, 
e’est-a-dire, compose'e de faisceaux qui laissent entr’eux des 
intervalles, surtout en avant, divise longitudinalement le sac 
que nous venons de de'erire en deux chambres dgales , Tune a 
droite et I’autre a gauche: ce sont ces deux chambres que rem- 
plit la substance caverneuse proprement dite, tissu tres-intd- 
ressant en physiologic, parce que son objet est de produire 
I’drcction. On se la reprdsente ordinairement corhme une 
cellulositd ou spongiosite' d’une nature particuliere dans la- 
quelle le sang artdriel s’e'panclierait lorque la verge est irrite'e, 
soil me'eaniquement, soitpar unefiet de Timagination , et ou 
I’accumulation de ce liquide produirait I’drection , en gon- 
flant le sac qui remplit la substance caverneuse j enfin ou le 
*»ng serait repris par les veines, quand I’e'rection vient a cesser, 

4. 2.5. 
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pour etre report^ dans le torrent de la circulation ; on cite 
meme ce dernier phe'nomene en preuve de I’absorption 
veineuse. 

II nous a paru, en examinant les verges de tres-grands ani- 
maux, et spdcialement celle de I’e'le'phant, que la substance 
caverneuse est essentiellement compose'e deveinessubdivise'es 
et communiquant a I’infini les unes avec les autres, en sorte 
que , de quelque maniere que Ton coupe le corps caverneux, 
la surface de sa tranche, comme celle d’une e'ponge, ne prd- 
sente que des trous et des mailles. Mais quand on commence 
I’examen de ce tissu a I’un des points ou quelque branche de 
la veine du pe'nis traverse I’enveloppe, on voit que cette 
branche, de suite apres avoir pdne'tre' dans I’inte'rieur, se 
divise en un grand nombre de petits rameaux, lesquelss’anas- 
tomosent imme'diatement les uns avee les autres, et avec ceux 
des branches voisines, en sorte que les petits vides que ces 
rameaux laissent entr’eux sont plus dtroits que les orifices des 
rameaux eiix-memes. Ces petits vides sont en grande partie 
remplis par de la cellulosite', qui est une production de la lame 
la plus interne de la membrane ge'ndrale. Les arteres du corps 
caverneux traversent le tissu que nous venons de de'crircj elles 
naissent de I’artere dorsale du pe'nis, et leurs rameaux sont 
infiniment moins nombreux que ceux des veines; ils se dis- 
trihuent comme a I’ordinaire , sans avoir entr’eux des anas¬ 
tomoses remarquables, et sont enveloppe's dans leur trajet 
d’une tunique fournie par la lame extdrieure de la membrane 
^e'ndrale. L’drection se fait done selon nous, paree que le 
tissu veineux dont nous venons de parlcr s’engorge de sang. 
La cause immediate de cet engorgement peut venir ou de ce 
qu’au moment de I’irritation, les arteres y versent le sang en 
plus grande affluence qu’4 I’ordinaire, ou de ce que la veine 
du pdnis ne le reprend pas aussi vite pour le reconduire dans 
le torrent de la circulation, ou peut-etre de ces deux causes 
a la fois. Ce qui nous ferait penser qu’un re'trdcissement de 
diametre dans les veines peut y contribuer au moins autant 
qu’une augmentation d’activite' dans les arteres, e’est qn’il 
nous a paru que les nerfs qui rampent sur le dos du pe'nis 
contractent des liaisons intimes avec les veines. Duvemoy, 
acade'micien de Pe'tersbourg, avait de'ja fait cette observation 
sur la verge de I’dle'phant. Quoi qu’il en soit, il parait certain 
qu’au moment de Vdrection, le sang ne s’epanche point, 
comme on I’a cru longtemps, hors du systeme circulatoire, 
mais qu’il s’accumule seulement dans un plexus veineux des- 
tind a le recevoir. La force de la membrane fibreuse qui forme 
le sac- ou I’enveloppe du corps caverneux, a pour objet d’em- 
pecher les dilatation.s variqueuses de son tissu inte'rieur. Sa 
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cloison longitudinale est une espece de bride qui contribua 
encore a renforcer cette membrane 5 ce a quoi aident e'gale- 
ment divers faisceauxflbreuxplace's dans difFe'rentes directions. 
Les aniniaux dont la verge est tres-grosse, ont plusieurs 
brides semblables, plus ou moins completes, de sorte que la 
coupe du corps caverneux niontre plusieurs secteurs, comme 
celle d’une orange jmais le plexus veineux de toutes les parties 
communique ensemble au moyen des intervalles qui se 
trouvent dans toutes les cloisons. 

Le canal de I’uretre est aussi enveloppd d’un tissu caver¬ 
neux analogue a celui du coqss de la verge •, ce tissu est mince 
sur toute la partie de ce canal logde dans le sillon que nous 
avons de'crit pre'ce'demment, mais il s’e'paissit en arriere et ?n 
avantj en arriere pour former ce renflement qu’on appelie le 
bulbe de I’uretre, en avaut pour former le gland j cependant 
le corps caverneux du gland est quelquefois sdpare' de celui 
del’uretre, par une cloison phis ou moins complete. La partie 
Ittince du corps caverneux de I’uretre est loge'e dans le sillon 
du corps caverneux de la verge; sa dilatation destine'e a for¬ 
mer le gland, est dans TeVasement de ce sillon, et le bourrelet 
du gland borde le devant de I’extre'mite' du corps caverneux 
de la verge. 

li parait que le gonflement de ces parties dans I’e'rection 
n’est jamais aussi complet que celui du corps caverneux de la 
verge; elles ne deviennent jamais aussi dures : aussi ne sont- 
elles point revetues d’une enveloppe aussi forte; leur tissu ne 
parait point avoir de communication avec le corps caverneux 
de la verge. ( ccvier ) 

CAVITE, s. f., cavitas; se dit de tout ce qui est creux; 
la bouche, les fosses nasales sont des cavites. 

Les anatomistes reconnaissent dans le corps humain trois 
grandes cavitds represente'es par la tete, lapoitrine et le bas- 
ventre. La premiere, nomme'e cavitd crdnienne, est une 
boite psseuse qui renferme le cerveau, ou organe ence'pba- 
liqne; la deuxieme , appelde cavild ihorachique, thoracique 
ou pectorale, contient les deux poumons et le cojur, et se 
trouve se'parde de la Iroisieme par une cloison musculeuse et,* 
mobile, qui est le diaphragme; dans la derniere, qui a regu 
Ic nom de cavitd abdominale ou abdomen , se trouvent ras-' 
semble's une grande quandtd d’organes tres-importans, tels 
que I’estomac , les intestins, le foie , la rate , le pancre'as, les 
reins, la vessie, les parties ge'nitales internes, etc. Ces trois 
grandes cavite's auxquelles on donne aussi la denomination de 
splancJmiques, portaient autrefois celle de ventres, qui e'taient 
alors distingues en supdrieur, en moyen et en infe'rieur. 
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Outre ces cavite's principales, on en observe d’autres moins 
considerables , que nous allons indiquer sommairement. Les 
ones sont forme'es par la re'union de plusieurs os 5 telle est la 
Cavitepelvienne, oubassin, qui soutientlepoids des visceres ab- 
dominaux, et loge la vessie,le rectum et les principaux organes 
de la ge'ne'ration : telle est la cavite'-vendbrale qne remplit la 
moelle e'piniere : telle est encore la cavite’ orbitaire, qui 
contient et prote'ge le globe de I’oeil, etc. D’autres cavite's ne 
sont autre chose que des organes mous et creux par eux- 
memes; ainsi la cavite uterine de'signe I’inte'rieur de la ma- 
trice, la cavite’vaginale celui du vagin : quand on parle des 
Cavite’s du cceur, on entend ses ventricules et ses oredlettes. 

Les os prdsentent un grand nombre de cavite's que Ton 
distingue en extemes et en internes, et auxquelles on a ap¬ 
plique des denominations diverses , qui sont relatives a leur 
situation, a leur forme , a leurs usages, etc. 

Les cavit^s exte'rieures des os servant auxarticulations, ou 
n’y servant point. Parmi les cavite’s articulaires, on en re- 
marque de tres-pronorice'es ; telles sont la cavitd cotyloide de 
I’os innomine', qui recoit la tete du fe'mur; la cavity gle'no'ide 
de I’omoplate , qui loge la tete de I’hume'rusj les alve'oles, ou 
sont implantdes les racines des dents. D’autres cavite's articu¬ 
laires me'ritent a peine ce nom, tant elles sont superficielles. 

Les cavite's osseuses qui ne servant point aux articulations 
ont regu des noms qui different suivant leur figure, et sont 
de'signe'es par les termes de sillons, de gouttieres, de cou¬ 
lisses , de fosses , de cellules, de sinus, de trous, de scissures, 
de fentes, de conduits, derainures, d’e'chancrures, etc. 

Un sillon est une cavitd assez longue, tres-e'troite et pen 
profonde, que suivent les ramifications des arteres, et qui 
meme est le produit de leur pulsation. La face interne de I’os 
parie'tal pre'sente toujours une plus ou moins grande quantite' 
de ces le'gers enfoncemens. 

La gouttiere ressemble au sillon, excepte' qu’elle offre plus 
de largeur et de profondeur, et qu’elle loge les conduits vei- 
neux des os : on observe plusieurs gouttieres a la face interne 
de I’occipital. 

Les coulisses different peu de ces dernieres relativement a 
leur forme j mais elles sont revetues d’un pe'rioste lisse, sur 
lequel glissentles tendons qui en suivent la direction : on con- 
nait la coulisse bicipitale de I’humdrus. 

On appelle fosse une cavite' dont I’entrde est plus large que 
le fond, Elle est simple ou composde : simple, lorsqu’elle 
n’appartient qu’a un seul os, comme par exemple, les fosses 
coronalesj composde, lorsqu’elle re'sulte de la re'union de 
plusieurs pieces osseuses, telle est la fosse orbitaire, etc. 
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La disp6sition contraire a cette dernlere espece de cavite 
osseuse , constitue le sinus, enfoncement large et profond, 
dont I’ouverture est e'troite : les siniis frontaux, sphe'noidaux 
en fournissent des exemples. 

Les cellules, produit de I’e'cartement des lames osseuses, 
sent des cavite's que Ton observe toujours en certain nombre 
a la fois, qui ont une figure arrondie , et q'ui communiquent 
ordinairement ensemble : telles sent les cellules de I’os 
ethmoide. 

• Le nom de trou s’applique a des ouvertures qui traversent 
de part en part I’e'paisseur d’un os : tel est le grand troii occi¬ 
pital , le trou ovale du sphe'noide, etc. : les orifices des con¬ 
duits portent aussi le meme nom. 

Les conduits different des trous en ce qu’ils rampent et 
parcourent un cbemin plus ou moins long dans la substance 
osseuse , et se terminent par deux orifices : tel est le conduit 
dentaire infdrieur, le conduit vidien du sjrhdnoide. 

' La fente ou scissure est une cavite' plus ou moins longue , 
tres-e'troite, qui traverse I’e'paisseur d’un os. 

La rainure est une petite entaillurc faite en long, et dont 
le fond pre'sente des ine'galite's. 

■ Lorsque le bord d’un os offre un enfoncement plus ou moins 
profond, commune'ment arrondi , cette cavitd s’appelle 
e'chanemre. 

Enfin les ine'galite's ou empreintes, que Ton remarque suf 
diffe'rentes pieces osseuses, re'sultent de la re'unibn de petits 
enfoncemens et de petites e'mineuces qui servent a I’attacbe 
de certaines parties molles, telles que les tendons, les liga- 
mens, les apondvroses ; elles sont en gendral plus prononce'es 
dans I’homme que dans la femme, cbez les vieillards que cbez 
les jeunes sujets. 

Les cavite's inte'rieures des os sont aussi deplusieurs especes: 
ainsi on distingue le canal me'dullaire, les cellules de la sub¬ 
stance spongieuse, les conduits, nourriciers, et les porosite's 
de la substance compacte. 

Le canal me'dullaire existe spe'cialement dans les os longs, 
tels que le fdmur, le tibia, I’humdrus, etc. Moins large a sa 
partie moyenne qu’a ses extrdmite's, cette cavite' a une figure 
commundment cylindrique, quelle que soit d’ailleurs la forme 

* exte'rieure de I’os ^ sa surface est continue avec les filets de la 
substance rdticulaire et les lames de la spongieuse : on y aper- 
coit I’orifice interne du grand conduit nourricier des os longs. 
Outre qu’il sert a loger la moelle, le canal me'dullaire aug- 
mente aussi la force des os, et les rend plus capables de rd- 
sister aux effoi'ts et aux poids qu’ils sont destines a supporter. 

On entend par cellules de la substance spongieuse, les pe- 
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tites cavites qui proviennent de recartement des lames doijt 
cette substance est compose'e. Quoique leur grandeur et leur 
figure varient beaucoup, elles ont en ge'ne'ral une forme 
oblongue, et leur longuem’ est commime'ment parallele a celle 
de I’os. Ces cellules communiquent toutes ensemble, et ren- 
ferment le sue me'dullaire. 

Les conduits nourriciers des os different relativement a 
leur situation, a leur grandeur et a leur direction : les plus 
grands s’apercoivent a la partie moyenne des os longs. Rela¬ 
tivement a leur direction, on observe que ceux de I’hume'rus, 
du tibia et du pe'rone', marchent de haut en bas, tandis qu’au 
fe'mur, au radius et au cubitus, ils cheminent en sens con- 
traire, e’est-a-dire, de bas en haut : celui de la clavicule se 
dirige horizontalement. Apres avoir traverse' obliquement 
I’e'paisseur de la substance compacte, ils pe'netrent dans le 
canal me'dullaire, auquel ils transmettent une artere et une 
veine. Dans les os larges, les conduits nourriciers, apres avoir 
pered Tune des tables osseuses, se perdent dans la substance 
spongieuse. Outre ces grands conduits nourriciers, on en re- 
marque une foule d’autres beaucoup plus petits aux extrdmite's 
des os longs et ala surface des.courts. 

Quoiqu’imperceptibles a la vue, les porosite's de la sub¬ 
stance compacte des os ne peuvent etre re'voqudes en doute, 
I’existence de ces petiles cavite's e'tant suffisamment prouvee 
par la transsudation du sue me'dullaire, qui a lieu lorsqu’on 
expose les os, meme les plus solides, a une chaleur me'diocre. 
Ces porosite's ont pour usage de transmettre aux os les rami¬ 
fications yasculeuses les plus fines et les plus de'lides. 

( KEKACLDra) 

CECITE, s. f., ccecitas, 'iv^Korns, TVtpMfit, de ccecus, 
aveugle j privation complete de la vue. Le mot aveuglement 
exprime la meme ide'e, mais n’est guere usite' qu’au sens 
moral et figure'. 

Que la vue soit subordonne'e au tact pour la correction 
des ide'es fausses qu’elle nous donne souvent de la grandeur, 
de la figure et de la distance des objets, ainsi que le pense 
Buffon , ou que le seul exercice de I’organe auquel elle est 
confie'e puisse la rendre propre a saisir et a discemer ces 
diverses qualite's des corps , comme le croit Condillac, il 
n’en est pas moins vrai que , de tous les sens, e’est celui 
qui nous procure les jotdssances les plus douces, celui par 
lequel nous recevons les impressions les plus varie'es de la 
part de tout ce qui nous entoure. C’est done toujours aux d^- 
pens de notrebonheur et du perfectionnement de nos facult^s, 
que nous en sommes prive's, quoiqu’alors les autres sens, 
ne'cessairement plus exerce's, etpar cela meme plus raffine's, 



C E C 5gi 

y suppleent en quelqiie sorte. Or, la perte de la vue peut 
de'pendre de causes d’autant plus diversifie'es que I’ceil e'tant 
forme' de beaucoiip de parties diffe'rentes, solides et fluides, 
parseme' d’une foule de vaisseaux , et anime' par une infinite' 
de nerfs, une structure aussi complexe expose cet organe 
fe'cond en merveilles dtonnantes, et qui mdrite a juste litre 
le nom de miroir de Tame , a des maladies sans nombre, 
qui, toutes, contribuent plus on moins a en alte'rer les fonc- 
tions , a pervertir , diminuer , suspendre momentane'ment , 
ou meme andantir pour toujours la feculte' de voir. 

Quoique toutes les ce'cite's ne soient pas susceptibles de 
gue'rison , il en est cependant qui cedent aux soins bien di- 
rige's de la cbirurgie. Quelle reconnaissance ne doit pas ins- 
pirer cet art bienfaisant, lorsqu’il nous restitue ainsi le plus 
pre'cieux de nos sens ! et quelle preiive plus convaincante 
pourrait-on alldguer de son utilite', s’il arrivait que le moin- 
dre doute s’e'levat encore sur une ve'ritd reconnue depuis si 
longtemps ! II importe done de bien connaitre les causes qui 
ont entraine' la perte de la vue, afin d’y reme'dier lorsque 
les de'sordres ne sont pas inaccessibles a nos moyens. 

Quelquefois, la cecite' existe de naissancejmais ordinairement 
elle se manifeste par les progres de I’age, a la suite d’une 
le'sion particuliere de I’ceil, ou apres une affection ge'ne'rale 
de I’e'conomie. Elle pent aussi rdsulter d’une cause externe 
ou interne , ne durer qu’im certain laps de temps ou persister 
toujours. Examinons successivement ces diverses especes de 
cecite' conge'niale , se'nile , idiopathique , symptomatique , 
-accidentelle , passagere et permanente. 

Destine'es a protdger I’oeil centre Faction des corps am- 
Lians qui en auraient bientot alte'rd la structure de'licate , a 
c’tendre uniforme'ment les larmes sur sa surface , et a gra- 
duer la masse de lumiere qui s’y introduit sm* la sensibility 
individuelle de la rdtine , les paupieres peuvent cependant 
aussi s’opposer a Faccomplissement de la vue. En elfet, ou 
volt certains enfans venir au monde ayant ces deux voiles mo¬ 
biles re'unis ensemble plus ou moins completement, soit par 
la contin'uite' de leurs te'gumens respectifs, soit par une pel- 
licule mince interpose'e entre eux, et ofifrir quelquefois des 
adbdrences avec la surface de Foeil lui-meme. Cette derniere 
coadnalion est d’autant plus ficlieuse , que les paupieres , 
non-seulement sont colle'es a la scle'rolique , mais encore an- 
ticipent sur la cornde transparente qui ne peut plus donner 
acces aux rayons lumineux. Pour que ces derniers aillent 
frapper la rdtine, et y produire Fimpression des objets d’ou 
ils e'manent, il faut que Firis ieur livre passage : or , quel- 
quefois la membrane, tres-mince, qu’on appelle pupillaire. 
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ct cpii, cliez le foetus, occupe toute I’^tendue de la pupille 
future, au lieu de se de'chirer a I’e'poque de la naissance ou 
peu de temps apres , se conserve intacte. De meme aussi 
on voit, cliez certains enfans, I’iris adhe'rer par sa faee in¬ 
terne a la partie poste'rieure de la corne'e , et ne presenter 
aucune ouverture , ou n’en offrir qu’une irreguliere, mal 
situe'e, et insuffisante pour le passage de la lumiere , qui 
peut etre e'galement intercepte'e par une calaracte de'velop- 
pe'e dans^^le sciu meme de la mere. 

Dans tous ces cas, I’enfant vient au monde aveugle. On 
peut lui faire recouvrer la vue , en ddtruisant la coalition des 
paupieres , enincisant la membrane interpalj»e'brale , enfen- 
dant la pellicule qui obstrue I’ouverture de la pupille, et en fai- 
sant I’cxtraction du cristallin opaque. Mais I’adhe'rence des 
paupieres au globe de I’oeil ne pre'sente aucun espoir de gne'- 
rison , puisque la dissection de ces jsarties serait ne'cessaire- 
ment suivie d’une large cicatrice , qui, occupant toute I’e- 
tendue de la corne'e, et en de'truisant la pellucidite', inter- 
cepterait e'galement la vue. On peut dire la meme chose 
de I’union de I’iris avec la corne'e transparente : elle n’offre 
aucune ressource. 

Les causes que je viens d’e'numdrer ne sont pas les settles 
qui ddterminent la ce'cite conge'niale. Elle peut encore tenir 
a une alte'ration du tissu propre de I’oeil, a la conformation 
vicieuse de ses membranes, aux vices des humeurs qu’il ren- 
ferme , a I’affection de I’expansion membraneuse du nerf op- 
tique, de ce nerf lui-meme, et de la portion du cerveau a 
laquelle il correspond; en un mot, a une foule d’autres cir- 
constances dans lesquelles toute tentative serait te'mdraire et 
infructueuse , quand meme on viendrait a les reconnaitre, ce 
qui n’est pas toujom'S possible. L’enfantdemeurealors a jamais 
aveugle , condition bien triste a la yerite', mais moins de'plo- 
rable mille fois que celle d’une personne qui se trouve prive'c 
tout a coup de la vue , apres en avoir joui pendant un certain 
temps. Le sort de I’aveugle-ne' ressemble a celui du sourd- 
muet de naissance ; il ne peut regretter un bien qu’il n’a ja¬ 
mais connu , dont il n’a pas la moindre ide'e, et le ddvelop- 
pement des antres sens, notamment de celui du toucher, que 
la ne'cessite' oblige de perfectionner a un point fait pour nous 
e'tonner , le de'dommage en quelque sorte de la privation de 
celui dont la nature lui a refuse' la possession. 

La ce'citd se'nile, re'sultat unique de 1’accumulation dcsan- 
ne'es , n’est pas un phe'nomene fort ordinaire, mais n’est pas 
cependant non plus sans exemple. Dans la lulte ine'gale qui 
a lieu, chez le vieillard, ehtre la vie et les forces ge'ne'rales 
de la nature, les rouagcs de la premiere, chaque jour de plus 
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•en plus uses , finissent par ce'der aux efforts dirige's contre 
eux : la machine animale se de'trait piece a piece, et les or- 
ganes qui, les premiers perdent leur antique dnergie, sent 
ceux qui sc trouvent a uue grande distance du centre de la 
circulation , et ceux dont la structure trop complique'e exige 
une application plus directe et plus imme'diate des forces vi- 
tales. Les yeux appartiennent a cette derniere cathe'gorie j 
aussi les voyons-nous diminuer de volume et sc desse'ener en 
quelque sorte chez les vieillards, dont la vue graducllement 
affaiblie , finit par se perdre tout a fait, faute des conditions 
indispensables pour que la machine optique accomplisse ses 
fonctions. L’effet que ddterminent ici les anne'es peut etre 
dgalement produit dans un age moins avance' par la fatigue 
excessive des yeux. La blancheur e'blouissante d’un sol cou- 
vert de neiges e'ternelles , la clarte' non moins vive d’un ter¬ 
rain sablonneux qui re'fle'chit fortement les rayons solaires, 
I’exposition continuelle a la lueur du feu ou des me'taux en 
fiision, et I’application constante a des ouvrages qui, par Icur 
te'nuite et leur de'licatesse, exigent une grande attention ou 
I’usage de verres propres a en accro'itre ie volume, sent les 
sources de ce'cite's qui de'rivent d’une cause absolument sem- 
blable a celle qui privc les vieillards de la vue, et qui doivent 
par conse'quent en etre rapproche'es. C’est la raison qui fait 
qu’on trouve taut d’aveugles dans les cliniats glace's du nord, 
et dans les de'serts brulans de I’Afrique, que certains ouvriers, 
comme les horlogers, les graveurs, les forgerons, les fondeurs, 
les ciseleurs, etc. , sont si expose's a perdre la vue de bonne 
heure, sort auquel I’usage contlnuel du te'lescope et du mi¬ 
croscope. condamne aussi un grand nombre d’astronomes et 
de naturalistes. De la ce pre'cepte hygidnique de la plus haute 
importance pour les gens de lettres, de travaillcr plutot a une 
faible lumiere qu’a une trop grande clarte', parcc que la pre¬ 
miere fatigue bien moins les yeux que la seconde, 

Parmi les ce'citds idiopathiques , se rangent toutes celle* 
qui de'pendent d’une affection essentielic de I’organe de la 
vue, tout entier, ou des diverse* parties qui entrent dans sa 
composition. Ainsi, les squirres et les cancers du globe de 
I’oeil, I’hydrophthalmie porte'e a un haut degre' d’intensite', les 
vc'ge'tations abondantes et chroniques de la conjonctivc , la 
ddge'ndrescence particuliere de cette membrane qui a recu 
les noms de ptc'iygion et de drapeau , suivant sa longueur et 
la forme qu’elle affecte , le prolapsus de la corne'e transpa- 
xente ou le staphilome , autrement uomme' clou de I’mil, tete 
de mouche , melon, pomme, et raisiuiere , d’apres les varie'- 
tds qu’il pre'sente daus sa couleur et sa prolongation , les 
plilyctenes et les pustules dtendues de cette membrane , ses 
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ulcerations, les cicatrices ou leucomas qui y succe Jent, les 
fistules qui en sent fort souvent la suite, les depots de matiere 
purulente ou de lymplie dpaissie qui se manifestent soit entre 
la cornde et la conjunctive , soit dans I’iiiterstice des lames 
dont se compose la premiere de ces deux membranes, comme 
le nuage ou ne'phe'lion, la veine, I’albugo et la perle, les pe- 
tits abees de la corne'e impropremejnt nomme's hypopions, 
les collections purulcntes dans les chambres ante'rieures et 
poste'rieures constituant I’hypopion proprement dit, la pro- 
cidence-de I’iris, I’opacite' du cristallin, de la capsule et de 
I’hurneur de Morgagni formant les cataractes cristalline, 
'inembraneuse et laiteuse, I’opacite' de I’humeur vitre'e ou le 
glaucome, les varices volumineuses et les autres maladies de 
la toile choroidienne, la paralysie de la re'tine et du nerf optique, 
la compression de ce dernier par une exostose ou une tiimeur 
orbitaire quelconque , I’alte'ration de la partie cdrc'brale 
d’ou il tire son origine, etc., toutes ces affections, dont le 
nombre est immense , et qui sont a la fois le triompbe etl’e- 
cueil de la cbirurgie, toutes ces affections, dis-je, peuvent 
devenir autaut de causes de la perte de la vue. 

La ce'cite' est tres-fre'quemment aussi accidentelle, e’est-a- 
dire, la suite d’une violence exte'rieure dirige'e centre I’organe 
visuel ou les parties qui I’entourent. Les piaies dc toute es- 
pece auxquelles cet organe est expose', les piqures , les con¬ 
tusions , et surtout les le'sions e'tendues produites par Faction 
d’un corps tranchant, sont des causes ti-cs-ordinaires de la 
ce'cite', parce qu’ope'rant dans I’ceil une solution de continuite' 
suffisantepourpermettre la sortie des bumeurs qu’il renferme, 
ou y de'terminant une tume'faction telle que, pour mcltre fin 
aux douleurs atroces du malade, et pour pre'venir des acci- 
dens ulte'rieurs bien autrement graves, on est oblige' d’inciser 
ou de vider I’oeil , elles re'duisent ce dernier a un moignon 
petit et retire' qui manque dc toutes les conditions requises 
pour I’exercice de la vue , et entrainent une dififormite' que la 
cbirurgie rc'paratrice peut seule pallier en appbquant un coil 
artificiel. L’elfacement de la pupille a la suite de I’ope'ration 
de la cataracte est dgalement suivi d’une ce'cite' qui u’est tou- 
tefois pas au dessus des ressources de I’art, puisqu’on est par¬ 
venu' a re'tablir la vision en de'collant la grande circonfi^rcnce 
de I’iris me'diocrement adhe'rente au ligament ciliaire, et pro- 
duisant ainsi une pupille artincielle. Combien ne sont pas en¬ 
core nombreuses les causes susceptibles de produire acciden- 
tellement la ce'cite'! mais , pour ne pas etre oblige' de parcou- 
vir a peu pres I’immense sdrie des maladies desyeux, je dois 
me bonier a itfdiquer ici quelques-unes des plus e'videntes et 
des plus communes , et remarquer aussi que, n’agissant fort 



C E C 595 

souvent que sur un teil, dies n’entralnent pas toujours la 
perte complete de la vue, et ne font alors que reudre le ma- 
lade borgne. ^ 

Souvent, il arrive que la cdcite' n’est qu’un symptome, on 
qu’un accident d’une autre maladie borne'e a I’oeil meme, ou 
dont les ravages s’e'tendent sur toute I’dconomie animale. La 
petite ve'role, la blennorrhagie supprimde, la repercussion des 
dartres et de beaucoup d’autres affections exanthe'matiques , 
entrainent frequemment la perte de la vue. La pldthore san¬ 
guine ge'ne'rale ou locale du systeme sanguin, s’oppose aussi, 
dans certains cas, a I’accomplissement de cette fouction, qu’on 
voit e'galement suspendue pour un temps plus ou moins long 
dans les syncopes, les ajflections nerveuses violentes, I’apo- 
plexie, les fievres ataxiqiies , et une foule d’autres maladies 
du systeme sensitif, soit que la cause de la ce'cite' re'side dans 
la re'tine, soit qu’elle existe dans I’iris dont I’ouverture se 
contracte spasmodiquement, au point de s’effacer tout a fait, 
symptome particulier qui a regu le nom de myosie ou de 
me'tose. L’inflammation de la conjonctive assez intense pour 
produire un bourrelet cbarnu de'signe' par I’e'pithete de che'- 
mosis , celle des paupieres ou la ble'pbaropbthalmie et I’an- 
thracose , le relacbement et la paralysie de la paupiere supe- 
rieure , la tume'faction de I’infe'rieure, les tumeurs cystiques, 
lithiasiques ou phlcgmoneuscs qui se de'veloppent dans leur 
^paisseur , I’exophthalmie provoque'e par le gonflement des 
graisses de I’orbite, par le squirre de la glande lacrymale , 
ou par celui de la caroncule du meme nom , etc., entrainent 
de meme a leur suite la perte plus ou moins longtemps pro- 
longee, ou, pour parler plus exactement, la suspension mo- 
mentane'e de la vue , quoique cette fonction puisse etre aussi 
completeraent abolie par une ophthalmic aigue et violente , 
ou par une inflammation chronique de la conjonctive assez 
longtemps prolonge'e pour alte'rer le tissu de la membrane, 
I’epaissir , et en de'truire la diaphandite'. 

D’apres tout cc qui precede , il est facile de concevoir que 
la ce'citd est tantot temporaire et tantot permanente. Nous 
cessons de distinguerles objets lorsque nous passons d’un en- 
droit fort dclaird dans un autre obscur, ou, rdciproquement, 
d’un lieu obscur dans un endroit tres-clair j mais quelques 
instans suffisent pour dissiper cette cdcitd et pour mettre la 
sensibilitd de notre re'tine en e'quilibre avec la lumiere qui la 
frappe. Un homme, plonge' dans un sombre cachot,y de- 
meure quelque temps aveugle, mais, comme il ne saurait y 
avoir d’obscuritd parfaite , insensiblement sa re'tine se met en 
rapport avec les faibles rayons disperse's dans I’atmosphere de 
sa demcurc , et il fiait par discerner parfaitement tout ce qui 
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I’entoure, faculte qu’il perd ensuite lorsqu’on le rend a Is 
liberte' et a la lutniere. C’est absolument le cas dans lequel se 
trouvent les personnes atteintes de nyctalopie et d’hdme'ralo- 
pie : elles sent aveiigles, les unes pendant le jour, et les autres 
pendant la nuit j lem- ce'cite' n’est done que temporaire. 

II resterait encore beaucoup de choses a dire sur les degre's 
de la ce'cite', car elle pent etre complete on incomplete , et 
sur les causes infiniment varie'es qui la provoquent; mais on 
les trouvera plus amplement espose'es dans les autres articles 
relatifs aux maladies des yeux, et je me contenterai de celles 
que je viens d’indiquer, sans attaclier la raoindre importance 
a la distinction que j’ai e'tablie entr’elles. Je rappelerai seu- 
lement que la profession d’oeuliste est une des plus de'licates 
et des plus difficiles. Non-seulement elle exige, de la part de 
celui qui s’y livre, une grande expe'rience et beaucouj) de 
dexte'rite', mais encore elle I’expose a une foule de de'sagrd- 
mens. Tous les malades, surtout ceux qui sent atteints de 
ce'cite', de'sirent etre de'livre's bientot des affections qui inte'- 
ressent un de leurs organes les plus pre'eieux: ils n’apportent 
pastoujours la patience ne'cessaire au succes des moyensqu’on 
emploie, et qui n’agissent souvent qu’apres un temps fort 
long. L’oeuliste doit done combattre a la fois les obstacles 
que lui oppose la nature et ceux que lui suscite I’empresse- 
ment mal raisonne' des malades 5 s’il ne re'ussit pas, ce qui 
arrive d’autant plus souvent qu’il a affaire a un organe plus 
de'licat, tout I’odieux de I’insucces retombe sur lui, sans 
qu’on prenne en conside'ration les immenses difficulte's qu’il 
rencontre a chaque pas , et, au lieu du juste tribut d’e'loges 
du a son habiletd malheureuse, il ne recueille que des im- 
probations de'courageantes. Faut-il s’dtonner, d’apres cela, 
que cette profession utile et respectable soit recherche'e par 
aussi pen de praticiens renomme's , et abandonnee presque 
exclusivemeut a des gens dont I’ignorance complete est aussi 
ignominieuse pour le titre dont ils s’honorent, que funeste 
pour les tristes victimes de leur ineptie. (jodrdah) 
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CEDMA, s. m. Autant qu’on peut croire, les an- 
ciens exprimaient par ce mot les fluxions qui se dirigeaient 
sur les articulations, etparticulierementsurcelle de la handle 
avec la cuisse. Ne serait-ce point la maladie de'signe'e par les 
moderues sous le nom de luxation spontane'e du fdmur ? 

(L. B.) 

CEINTCRE , s. f. cingulum; partie du corps situde au- 
dessous des cotes et ou I’on applique la ceinture •, bande ou 
lisiere de toile, de sole , de laine, de cuir, ou de toute autre 
matierequisert a serrer les hanches. Les muscles qui meuvent 
le bassin alternativement de cote' et d’autre, et ceux qui sou- 
tiennent le corps dans son e'tat de rectitude naturelle, dtant 
obliges de de'velopper une force extraordinaire , tout moyen 
capjile d’en assurer la fixitd et de diminuer autant que pos¬ 
sible I’e'branlement des points osseux ou ils prennent leur ori- 
gjne, sera done d’une grande utilite'. Or, une bande me'diocre- 
ment serre'e sur les lombes assure cet avantage. Elle fortifie 
la fibre musculaire, pre'vient ou retarde la fatigue et donne 
la facilite' de prolonger beaucoup certains exercices pdnibles. 
Aussi les ceintures sont-elles surtout n^cessaires aux pennies 
guerriers et chasseurs, parce qu’elles pre'sentent un point d’ap-^ 
pui au diaphragme dans I’e'tatde contraction constante oul’en- 
tretient Fair que renferment les poumons et dont la quantity 
n’estjamais plus conside'rable que pendant la course. Elies 
ne lesontpas moins dans les pajs humides, car, par leur douce 
pression, elles y fortifient la fibre contractile, naturellement 
relache'e et engourdie. Ces avantages sont bien sentis par les 
ouvriers et les hommes de peine qui ne quittent jamais leurs 
ceintures. Ilsl’avaient e'te'surtout par lesanciens quiportaient 
^galement tous des ceintures. Celles-ci formaient alors une 
partie distincte de Fhabillement, et on en pouvait varier la po¬ 
sition suivant le genre d’exercice, selon les circonstances dans 
lesquelles on se trouvait. Les modernes , au contraire , les ont 
rdunies a leurs autres vetemens , notamment a leurs culottes, 
et des-lors elles ont cessd d’avoir la meme utilite' par I’inva- 
riabilite' de leur situation. Elles sont meme devenues re'elle- 
ment nuisiblcs, parce qu’appeldes a soutenir la culotte, elles 
doivent etre beaucoup plus serre'es qu’il ne conviendrait qu’elles 
ne le fussent; en effet, elles sanglent les muscles et les visceres 
abdominaux, engourdissent et de'bilitentles muscles lombaires, 
au lieu de les fortifier , de'rangent le centre de gravity, pro- 
duisent un e'tat habituel de vacillation dans la marche, obli- 
gent a des efforts constans pour regagner I’e'quilibre perdu, ou 
pour ne pas s’en dcarter , limitent le diaphragme dans ses 
mouvemens , genent par suite la respiration , et enfin, re- 
foulant les intestins vers le bassin, deviennent une cause puis- 
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.sante de mauvaiscs digestions , d’obstructious et dliemorroi'- 
des.Tels sont les cffets fonestes qu’ont eus pendant longtemps 
lesceintures de culottes, tant qne celles-cine s’e'leverent point 
au dessus des bandies. II est vrai qu’aujourd’hui on ne pent 
plus leur faire le meme reproclie, depuis que I’usage des bre- 
telles(/^q7-e2ce mot) a permis de leur donner plusd’ampleur; 
mais alors la culotte clle-meme a cesse' de pouvoir rempbr 
exactement son objet (^<^63 culotte). Malheureusement la 
voix de I’hygiene, et celle meme de rexperience sont trop 
faibles pour re'sister au langage eloquent de la mode , a la- 
quelle nous sommes convenus de sacrifier non-seulementnotre 
sante', mais encore notre commodite', pour obe'ir a des gouts 

, bizarres, toujoursencontraste avec ce vrai beau que les anciens 
avaient seuls le bonheur de connaitre, de senlir et d’ajipre'cier. 

Les ceintures ont quelquefois ete' employe'escommemoyens 
curatifs. Coelius Aurelianus conseille d’y avoir recours chcz 
les bydropiques auxquels on a enleve' par la ponction le H- 
quide contenu, dans la cavitd pe'ritone'ale , et Monro assure 
les avoir applique'es avec siicces dans des cas de celte na¬ 
ture , ou dies ont pre'venu I’alFaissement souvent niortel des 
visceres abdominaux. Reynolds pense qu’ellcspourraient sou- 
lager les personnes atteintes du scorbut, ou affaiblies par de 
longues et cruelies maladies j mais alors il convientde lesas- 
socier a des bandes roule'es sur tons les membres , dans I’in- 
tention d’exercer une pression me'diocre sur les muscles ct 
d’aider ainsi Taction de Tapone'vrose externe dont Ic lissu a 
e'prouvd un grand relacbement. Les cavaliers font tres-bicn de 
s’en pre'munir avant de monter a cheval, pour pre'venir les 
mouvemens trop violens des visceres du bas-ventre, et les dd- 
sordres qui pourraient en- re'sulter. Enfin le cbarlatanisroe, 
toujotu-s empresse' de courir au devant des moyens capables 
d’e'tendre son domaine, a pre'tendu cbtenir de bons effets des 
ceintures remplies de mercure coulant, pour ddtruire les in- 
sectes de'goutans qui fixent leur domicile dans les poils des 
parties ge'nitales ^ mais on concoit sans peine le peu d’effct 
que doit avoir une semblable amnlette et combien est pre'fd- 
rable Tapplication imnie'diate des preparations mercurielles. 
La meme remarque s’applique aux ceintures magiques, avec 
lesquelles un certain Laurent prdtend gudrir les douleurs rhu- 
matismales les plus invete'rdes : ces ceintures, faites d’une dtoffe 
de laine imprdgnde de vapeurs aromatiques, sont loin d’avoir 
une efficacite' pareille a celle des frictions, des lotions et des 
fumigations prdpare'es avec les plantes aromatiques, et peu- 
vent tout au plus en imposer a la multitude toujours amic dcs 
remedes vantds avec emphase, et revetus d’un pom pompeus 
qui lui en impose. 
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CEINTURE DARTREUSE , zoTia, zoster’, affection esantli(-ma- 
tique qui participe de la nature de I’e'rjsipele ct de la dartre. 
Elle doit son nom a ce qu’elle n’occnpe jamais qu’une moitid 
du corps, et I’entoure en maniere de demi-ceinture, ou ^eut- 
ietre a ce qu’on I’observe ordinairement dans I’endroit ou Ton 
a coutume de placer la ceinture. Gependant elle n’est pas bor- 
ne'e au rebord cartilagineux des dernieres fausses cotes, car 
Russel I’a vueplus haut vers la poitrine, le coii ct I’omoplate; 
et Wichmann rapporte aussi I’observatiou d’une personne 
cbez laquelle cet exantbeme couvrait la partie droite du cou 
etducuir chevelu, ainsi que I’oreille. On I’appelle plus ge- 
ne'ralement zona ( vojez ce mot). 

CEINTURE DE HIDDEN, zonula Hildani. Machine invente'e par 
Fabrice de Hilden pour re'duire les luxations et les fractures 
desmembres pectoraux et abdominaux. C’est une ceinture de 
cuir assez forte , large de deux ou trois pouces, et d’une lon¬ 
gueur proportionnde au volume de la partie qu’elle doit en- 
tourer : ou la serre au moyen d’une agraffe, et elle pre'sente 
de chaque cote' un crochet en fer tres-solide, destine' a servir 
d’attache a des cordes. Fabrice de Hilden s’en serv^ait parti- 
culierement pour les luxations de I’hume'rus enhas il e’tendait 
le malade sur le banc d’Hippocrate,appliquait la ceinture au 
carpe , y attachait plusieurs lacs dont il re'unissait les extrd- 
mite's au devant du doigt me'dius , adaptait a I’anse forme'e 
par ces lacs le crochet d’une plaque de bois garnie d’un an- 
neau qu’il tirait a deux mains , et e'tendait le bras jusqu’a ce 
que la tete de I’hume'rus eut repris sa position accoutume'e. 
Cette machine, abandonnde aujourd’hui, a dtd de'crite et fi- 
gure'e par Scultet, dans son Armament, chintrg. part. i. 
tab. XXII. / 2, et tab. xxxvii. /! 6 et 7. (jourdak) 

GELATION DE GROSSESSE./Vcz avortement, me- 
deciiie legale, dissimulees (maladies). 

CELERI, s. m. On donne ce nom a la varie'te', cultivee et 
attendrie par I’dtiolement artificiel, de I’ache ou persil des 
marais ( opium graveolens,!^.). Le ce'leri n’est pas employe' 
eu mddecine ^ on s’en sert uniqnement comme aliment et sur- 
tout comme assaisonnement. p^ojez ache. (ktstew) 

CELIAQUE oucoELiAQUE, adj. coelacus, de Kothi’a., ventre. 
Cet adjectif s’applique a deux objets tres-diffe'rens , dontl’un 
a rapport a I’anatomie et I’autre a la pathologic. 

En anatomic, on donne ce nom a une artere considerable 
et a un plexus nerveux, qui sont situds dans le bas-ventre. 
L’artere caeliaque nait de la partie ante'rieure et gauche de 
I’aorte ventrale, au moment ou celle-ci passe enlre les piliers 
du diaphragme, vis-a-vis I’union de la demiere vertebre du 
do5 avec la premiere des lombes. Ce tronc arte'riel, apres avoir 
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jjarcouru apeu pr^ un demi-pouce de cliemin en descendant 
en avant et a droite, et avoir fourni dans ce trajet un rameau 
on deux an diaphragme, et quelquefois un autre au pancreas 
et aux capsules surre'nales, se partage commune'ment en trois 
branches qui sent, I’artere coronaire stomacliique, I’licpatique 
et la spldnique , en sorte que le tronc coeliaque distribuc le 
sang a I’estomac, au foie et a la rate. Quelquefois, au lieu 

■de cettc espece de tre'pied , il ne pre'sente qu’une bifurcation, 
et meme plusieurs autres varie'te's qui sont peu importantes a 
couiiaitre. 

L’entrelacementnerveux, que Ton norameplexus coeliaque, 
forme la division la plus conside'rable du plexus solaire , dont 
il n’est que le prolongement infe'rieur. Ses rameaux, mille fois 
entrelacds et entrecoupe's par de nombreux ganglions, enve- 
loppent Fartere coeliaque et ses trois principales divisions. Bieu- 
tot, de meme que cette artere, il se divise en trois plexus dif- 
fe'rens, dont le premier se distribue a Festoraac sous le nom 
de coronaire stomachique; le second, qui s’appelle plexus be- 
patique, s’enfonce dans le foie etses de'pendances, et le troi- 
sieme pc'netre la rate, sous la ddnomination de plexus spld- 
nique. 

En patbologie, le mot coeliaque se rapporte a une maladie 
ou plutot a un symptome qui consiste en un flux de matiere 
grise oublanchatre, quelquefois semblable a du chyle , ce qui 
afaitdonner a cette evacuation lesnoms de diatrhe'e laiteuse, 

Jlux de chyle , devoiement blanc ( Jluxus coeliacus, passio 
cceliaca, diairhcea chylosa ). Vojez a Farticle Jlux ce que 
Fon doit penser de cet etat pathologique, ainsi que de plu¬ 
sieurs autres especes de de'jeations alvines, dont on a fait 
a tort des maladies particulieres, et qui ne doivent etre con- 
side'rdes que comme symptomatiques. (REsAciom) 

CELIBAT, s. m. de ccelebs , qui n’est pas marie'^ e'tat 
d’une pei'sonne qui vit sans s’engager dans le manage. 

L’homme social n’est pas sorti des mains de la nature; e’est 
un etre modifie par I’exemple, par Fobservation et par Fimi- 
tation. Soumis aux lois de la sociability, sa tendance natu- 
relle se masque sous les formes les plus varie'es, et de cette 
lutte pe'nible de I’instinct et des convenances, naissent des 
phe'nomenes dont plusieurs sont dignes de fixer I’attention 
du me'decin. 

C’est sous ce point de vue que le ce’libat occupe une place 
dans cet ouvrage ; aussi ne'gligerons-nous en traitant un pareil 
sujet, toute conside'ration morale qui ne se rattacherait pas- 
directement a quelque fait physique. 

Pour pen qu’on dtudieles ressorts qui, dans I’e'conomie vi- 
tale , concourent a la reproduction des especes; pour pen 
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qa’on observe d’uii ceil attentif ce qui se passe ehez les ani- 
maux aux dpgques de leur accouplemcnt, on se convaincra 
bientot que I’instinct imperieux qui poi'te les sexes a se rap- 
procher, brave toute puissance qui tendrait a rane'antir. Di- 
verses circonstances, telles que I’exercice du corps, la con¬ 
tention d’esprit, les opinions religieuses, etc., peuvent, il 
est vrai, I’airaiblir pendant plus on moins de temps ; mais 
c’est a tort qu’on a voulu en conclure , que, soutenues par une 
ferme re'solution, elles pouvaient le faire cesser entierement. 
Est-il en elFet d’abstraction morale, est-il de diversion physi¬ 
que qui puissent un instant arreter la se'cre'tion de la liqueur 
prolifique , dont le transport dans le torrent de la circulation 
devient un aieuillon si dnergique ? On nous cite, il est vrai, 
I’abstinence des anciens athletes et des chanteurs, on nou^ 
oppose celle de pieux ce'nobites; mais que peut-on infe'rer de 
pareils faits ? prouvent-ils que ces malheureux n’aient pas 
eu a soutenir nes combats continuels entre la chair et I’es- 
prit; et comment de'cider avec certitude lequel des deux 
aura remportd la victoire 1 
. Si une disposition particuliere des organes de la ge'ndra- 
tion ou de la sensibilite' individuelle, permet par fois aux 
causes dont il vient d’etre question de diminuer la force de 
I’instinct producteur, la re'pldtion des canaux spermatiques 
n’en finit pas moins par de'cider une irritation, qui a son 
tour ne pent etre calme'e que par I’accoraplissement du desir 
qui la fit naitre. Cette irritation ne se borne pas en premier 
lieu aux organes de la ge'ne'ration, ainsi que Font pre'tendu rilques physiologistes; elle est ge'ndrale, puisqu’elle depend 

Faction sur toute Fhabitude nerveuse , de la liqueur se'mi- 
nale re'pandue dans le sjsteme vasculaire. Cette circonstance 
a ^te' saisie par un grand nombre d’observateurs. Galien assure 
que toutes les parties de Fanimal qui n’exerce pas le coit re- 
gorgent de sperme. Les anciens disaient de ces hommes aux- 
quels Fabstinence paraissait faire contracter une odeiir parti¬ 
culiere, qu’ils sentaient lebouc: illos hirquitalire, vel hircum 
olere. En effet, ne remarquons-nouspas de semblables phe'no- 
menes chez les animaux captifs , et qui ne peuvent se livrer 
aux jouissances qu’ils appetent ? 

Si les causes, qui chez Fhomme cfe'cident et .entretiennent 
I’instinct producteur, sont assezpuissantes pourre'sister atoute 
impulsion inverse qu’on chercherait a leur donner , elles ne 
le sont pas moins chez la femme. Le desir du congres n’a 
pas, il est vrai, chez le sex« ces dehors fougueux qu’on remar- 
<|ue chez Fhomme j mais il n’en est pas moins vif C’est un 
feu concentre' qui couve sous les cendres , et qui n’en porte 
que des attcintes plus profoudes a la sensibilite' nerveuse. Si 

4. 26. 
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parmi les animaux nieme nous voyons presque toujours la fe- 
melle ne se livrer aux transports du male qu’apres avoir e'ludd 
ses caresses, loin d’en couclure cTiez elle a une passion peu 
ardente, nous devons plutot regarder cette coquetterie natu- 
relle comme mi moyen puissant de rendre le coit fe'cond, en 
exaltant I’^rdthisme des organes virils destine's a I’excre'tion 
spermatique. Certains phe'nomenes qne Ton observe chez les 
femelles, achevent d’ailieurs de ne laisser aucun doute sur la 
vivacite'deleurs desirs. Ainsiles aiiiniaux domestiques e'prou- 
vent, dans la saison de leurs amours, un commencement de 
phlogose duvagin, un e'coulement abondant, muqueux, blan- 
chatre , que I’abstinence rend acre , sanguiuoleut, et qui alors 
est suivi de tristesse, d’anorexie et de de'pe'rissement. Les signes 
qui, chez la femme, trahissent la force de ses desirs, sent tout 
aussi distincts, et influent d’autant plus sur son physique , 
qu’elle n’est pas sujette a ces intermittences, a ces e'poques de 
calme que la nature accorde aux animaux. Des le moment 
de la puberte', elle e'prouve une inquie'tude, un trouble dont 
elle n’ose s’avouer la source 3 la pre'sence de I'homme lui 
plait, les humeurs semblent se presser vers les parties de la 
ge'ne'ration dont la vitalite' s’exalte; il s’y mauifeste un sen¬ 
timent de pesanteur, et souvent des e'coulemens semblables 
a ceux dont il a e'te' question 3 c’est encore a cette e'poque que 
la femme civilise'e qommence agdmir sous le poids de sa posi¬ 
tion sociale , et nous ne croyons pas exage'rer en attribuantun 
tiers des maladies du sexe, a une vaine repression des desirs 
tumultueux qui I’agilent. 

Toutefois, la nature, consdquente dans ses travaux, a sembM 
pressentirl’influence pemicieuse que peutexercer sur les deux 
sexes la fougue de I’instinct producteur 3 mais en avisant aux 
moyens de diminuer son exube'rance, elle ne voulait ni ne 
devait le re'primer entierement. Si on a vu des individus que 
leurs voeux ou tout autre motif avaient rdduits a la plus se¬ 
vere abstinence , parvenir sans trouble notable a un 4ge 
avancd, loin d’assigner de pareils phe'nomenes a I’abolition com¬ 
plete de I’instinct producteur, ne doit-on pas plutot les attri- 
huer a certaines dispositions hienlaisantes, qui pre'sidentaux 
■ope'rations par lesquelles le sperme se se'pare et s’dlimine. 
Conside'rons, en effet, les ddsordres quinaissent de la re'tention 
du lait, du mucus, de labile, etc., et remarquons combien 
les moj'ens que la nature emploie pour se de'barrasser de ces 
humeurs sont faibles, en compai-aison de ceux qu’elle met 
en oeuvre pour s’opposer aux engorgemens de la liqueur se'- 
miuale, sollicite's si souvent par une foule de tentatives mo¬ 
rales et physiques! Le de'faut d’occasion, la timidite', la mo^ 
rale ont beau offrir une re'sistance opiniatre a I’essor naturel 
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de I’instinct producleur , il arrive im moment oil, reprenact 
tons ses droits , il profile dc I’inten^alle qui se'pare passagere- 
ment la volonte dii plijsique : le, sommcil devient line source 
de volupte', et de'livre d’lme portion de cette liqueur irritante 
qui fomentait le trouble des organes. Un scmbiable bienfait 
sqrprend aiissi la chaste vierge , et lui fait e'prouver des sen¬ 
sations dont, aureVeil, son innocence lui retrace a peine qucl- 
ques souvenirs confus. . v 

Mais, pourrait-on dire , pourquoi cette crise qui nelaisse 
pas que cl’irriter le moral et le physique, s’opere-t-elle d’line 
maniere aussi sensible ? des organes e'trangers a la ge'nd-- 
ration n’auraient-ilspas duservir de couloirs supple'mentaires? 
La re'poilse a cette objection est fonde'e sur le but que la na¬ 
ture se proposait en agissant ainsi. En effet, ces songes vo- 
iuptueiix dont mil sto'icisme ne pent nous garanfir, ne sontrils 
pas un inoyen ingenieux d’entretenir cii nous un desir qui sans 
qela serait a.chaqiie instant sacrifie' a des avantages person¬ 
nels ?cri nn 'mpt, I’e'goisme n’e'teiudrait-il pas les ge'nc'rations, 
eri e'leignant la passion qui Ics produit ? 

On aremarque' que des aaimaux prive's dc leurliberte', pou- 
vaient fester un espace de temps conside'rable sans satisfaire 
Jeurs amours , et sans qu’on ait observe' chez eux iine exaka- 
ticin assez sensible d’appe'tence sexuelle , pour porter atteinte 
a leur sante. Mais en ■ suppoSant cette objection fondde paV 
le fait, les memes lois de vitalite' peuvent-elles s’appliquer in- 
distinctement a I’honime et aux animaux ? L’instinct pi;oduc- 
tcur ne se rnanlfeste chez ces derniers qu’a certaines e'poques 
de i’annde, et en admettant que I’imagination exerce quelque 
empire sur leurs desirs, elle n’agit tout au plus qu’au moment 
oil I’odorat, ou la vue leur indiquept le voisinage d’un in- 
dividu d’un sexe different. On a d’ailleurs remarque' que, dans 
diyerses.cspeces, les males e'proiivaicnt une veritable excre'lion 
S{)ermatique, exempte d’orgasme ye'ndrien; ou a obsen'e que,, 
pontrarie'es partrop dans leurp.-ission, dies se portent a des ex- 
pddiens dont les eifets sont analogues a ceux des son.ges voiup- 
tueux, oubien qu’elles succombentsouslepoidsde divers maux 
dont, entre aiitres, I’hycirophobie, chez I’espece canine , estun 
des. plus affreiix. 

tie tons les meyens que la nature a mis en oeuvre pour pre'- 
yenir I’cxaltation prdjudiciable de I’iustinct dont il est ques¬ 
tion , il n’en c.st aucun dont I’e/fet salutaire puisse etre com¬ 
pare' a celui qui re'sulte de la consomination ineme de I’acte 
ve'ndrien, lorsque la mode'ration y pre'side, et que sa fre¬ 
quence u’est pas fonde'e sur des besoins factices, .^ur cette 
ardeur ,de rimagination, que le luxe., I’oisivetd ou dcsvic.es 
d’dducation excitent si Ife'quemment dans les grandes cite's. 
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Loin d’afFaisser les forces , le coit semHe alors, ainsi que I’a 
de'jaremarque' Celse, leur donner une nouvelle e'nergie: Mo~ 
dica verms corpus excitat frequeiis solvit. Je ne conseille 
pas, dit Platz (lOis. de ohlectamentorum incommodis, Ups. 
1740) a des personnes Men constitue'es de s’astreindre a une 
abstinence mal raisonne'e, dans la crainte d’user lews for¬ 
ces; c’est du contraire un moj-en de les ajfaiblir, que d’exi- 
ger de la ndture un sacrifice auquel elle ne pent se preler, 
et quelle repousse en raison des obstacles quon lui oppose. 
Nous ajouterons qu’une abstinence trop rigoureuse finit sou- 
vent par produire un effet tout oppose' a cclui qu’on en at- 
tendait; elle conduit a une exaltation d’appe'tence, et si dans 
cette situation les circonstances favorisent un premier sacrifice 
a Ve'nus , ce moment devient le signal d’une suite non inter- 
rompue de de'sirs toujours croissans. C’est ainsi qu’apres plu- 
sieurs anndes d’une vie chaste, on a vu des personnes se livrer 
aux exces les plus de're'ple's du libertinage. Ce ph^nomene 
s’observe plus particuliercment chez les femmes, et en 
ge'ne'ral cliez les individus dontl’abstinence n’a pas e'te' le re'- 
sultat de leur libre arbitre. D’autres fois, lorsque cet efifet n’a Eas lieu, on remarque souventcbez les personnes qui, centre 

;ur tempe'rament, continuent de renoncer an congres, une 
propension a lamdlancolie. Elies ressemblent alors a des etres 
repoussds du sein de la socie'td , leurs actions portent I’em- 
preinte de I’e'garement et de la faiblesse; en un mot, les effets 
de I’abondance de la liqueur se'minale ressemblent, selon Zim- 
mermann , a ceux de son dpuisement. Aussi a-t-on pre'tendu 
qu’en Angleterre, siir vingt personnes qu’un tcedium viice 
portait au suicide , plus de la moitie' se composait de c^iba- 
taires. Une semblable remarque a e'te' faite en France par M. 
de Chasmond ( Journ. Encyclop. 1771, mois de juin), et 
le Journal de Paris , du 16 mars 1807 , assure qu’on a ob¬ 
serve a Genes, que les hommes marie's mouraient en moin- 
dre nombre que les ce'libataires, et cela dans la proportion 
de deux a trois. Bagliri de'clare que , toutes circonstances 
d’ailleurs e'gales, les maladies des personnes cbastes prennent 
un caractere plus grave que celui des autres , et Frank assure 
qu’il n’est pas rare de voir ces memes maladies se terminer, 
cbez les ce'libataires, par une excre'tion spermatique. La tris- 
tesse et I’e'pilepsie sont compte'es, par Haller et tant d’autres, 
au nombre des effets du sperme retenu. II n’est pas rare de 
voir, chez les personnes des deux sexes, une abstinence trop 
prolonge'e produire des pustules hideuses dont se couvre la 
surface du corps , et surtout le front. Lorry s’est meme e'tayd 
de cephe'nomene pour fixer I’attention des me'decius sur la 
sympatbie qui regne entre I’appareil sexuel et les systemes 

andulaire et dermoide. 
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S’il n’est pas encore completement prouve' gue les femmes 
soientdoue’es d’une liqueur spermatique , il n’en est pas moins 
certain que I’humeur qui chez elles se sdpare dans les organes 
de la ^e'ne'ration, et dont I’appe'tit ve'ne'rien augniente I’afilux, 
produit, par son amas, des effets analogues a ceux du spcrme 
accuraule' chez les hommes La femme, dit Paul Zacchias, qui 
s’abstient de 1’oeuvre de chair, acquiertune disposition a toutes 
sortes de maladies, par le seul arret de la liqueur se'minale. 
Effectivement, les affections qui, chez le sexe, naissentde la re¬ 
pression des desirs ve'neriens, sont infiniment plus communes 
et plus graves que chez les homm es, non-seulement parce que 
la susceptibilite' nerveuse est beaucoup plus prononce'e, mais 
encore, parce qu’elles obsei;ventavecplus derigueur les lois et 
les convenances sociales. Les de'sordres les plus se'rieux dans 
I’excre'tion menstruelle, les pales couleurs , les fleurs blan¬ 
ches , les maux de nerfs, I’alienation, etc., sont des maladies 
que le praticien rencontre tons les jours, surtout parmi les 
veuves, ainsi que parmi leshabitantes des cloitres; et le moyen 
de faire cesser ces fle'aux est un indice certain de la source 
d’ou ils partent. Les sjmptomes les plus bizarres et les plus 
opiniitres ont plus d’une fois ce'de' a quelques semaines ct 
meme a quelques jours de manage. Venette le regarde comme 
le remede le plus efficace centre la cblorose. Tissot, apres 
avoir de'peint les suites de'sastreuses de rincontinence,s’arrete 
a celles que produit sur beaucoup de personnes une chastete' 
qutrde. II vit a Montpellier une veuve de quarante ans, tres- 
ardente a remplir les devoirs conjugaux lorsqu’elle dtait marie'e, 
tomber dans des convulsions les plus violentes avec privation 
totale de ses sens, et revenir de cet acces terrible par une e'ja- 
culationparla matrice , de'cide'e par une forte friction despar- 
ties ge'nitales. Galien et Haller rapportent de semblables ob¬ 
servations 5 elles seraient journalieres, si les bonnes moeurs 
Ct la morale pouvaient excuser des moyens que quelques sa- 
vans se sont efforce's de le'gitimer dans ces sortes de cas. 
( Mesue pessaria virilem penem refereniia fieri jubet, ijui- 
bus commodissime semen , cceteris nihil proficientibus evo- 
cari posse credit. Hercul. Saxon. ) Le pere de la me'decine, 
apres avoir parle' des maladies auxquelles les vierges sont su- 
jettes, leur recommande de se marier le plutot possible. 

Les conside'rations qui pre'cedent dtaient ne'cessaires pour 
faire sentir combien le ce'libat est contraire au voeu de la na¬ 
ture , ainsi qu’a la santd de ceux qui I’observent rigoureuse- 
ment; mais ses suites sur la sante' ge'ndrale et sur la popu 
lation ne sont pas moins funestes. Neque adea vos soliiudo 
vivendi capit ut absque muliebribus degatis, ac non quilibet 
vestrum mensce lectique sociam liabeal, sed licentiam libi^ 
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dinis ac Iqscivice -vestrce qiiceritis. Telle e'tait I’opinioa ma- 
hifeste'e par Auguste, dans son memorable discoiirs coiitre les 
ce'libataires ,• et Ton voit que, sous ce rapport comme souS 
tant d’autres, les liommes de son temps ne dilfe'raieut pas de 
ceiix d’aujourd’liui. Les individiis que ni I’opinion religieuse, 
ill I’inertie de leur tempe'rament deterrninent au ce'libatj 
devnonnent ge'ne'ralement les suppots de la iuxure : obliges 
d’a'paiser a tout prix leurs desirs, peu ddlicats sur le clioix 
passager de leurs amours, ils vont puiser dans les lieux de 
cie'baiiche un poison fatal qu’ils versc;nt erisuke dans le seiii 
des viciimes dont ils ont suipris la foi conjugale , ou se'dui't 
rihnoeeiice. Quel est enfin le sort du plus grand uorhbre de 
leurs c'nfans ille'gitimes, dans les pays surtout oii nulle insti¬ 
tution bieiifaisante n’accueille ces infortune's? Combicii n’en 
perit-il pas faute de soins ; cbmbien n’en est-il pas dont la 
cbetive existence accuse le libertinage et I’insouciauce de leurs 
parens! . ' • 
• ' Il est encore une autre suite que le ce'libat exerce sur la 
sante' publicpie. L’e'loignement des bomnies'pour I’uniori con- 
ju’gale favorise les mafiages tardifs et ceux disproportionnds 
d’age. Quant aux premiers , d’habiles observateurs, tels que 
Suesmileb et Frank, les regardant comme une des principals 
causes de la ste'rilite' des femmes, qui, dans les• campa^es 
kirtont, ne trouvent tres-souvent a s’e'tablir qifa tin ^gc murj 
ils'les accuseni en ontre de dohiier lieu a ce bombre d’accbiii' 
cliemens pe'nibles et meme fonestes, a un age ou la rigidite 
"de la fibre ne peut plus se preter a la distension qu’exige Ife 
travail de I’enfantement. Nous reviendrons dans un autre ar¬ 
ticle ''copulation) sur ce sujet, ainsi que sur les liiariages luaj 
assorlis, quant a I’age. ' ' ' 
■ Le ce'libat , ennemi des moeurs et de la santd publique, 
le devient uecessairemdnt aussi 'de la populatibii: S'lir cent 
fc'e'libataires males, il en est dix aii plus dont le cbngres soil 
■fe'cond. La ste'rilite' des femrhes ce'libataires est bien plus 
grande encore. Or, si Ton porte ordinairement le nombre 
"d’enfans qui naissent dans la regie par mariage a celui de 
quatre, il en re'sultera que , dans un espace dc vingt-ciri^ 
a trente anne'es , dure'e commune de la fe'condite' feminine,' 
cent celibataires auront frustre' la socidtd de trots cent soixarite 
citoyens. Est-il de guerre meurtriere dont les re'sultats fuuestes 
pour la population puissent etre compare's a celui-ci ? 

ApreS ces considerations gdne'rales sur le ce'libat, il nous 
resterait a parler des moyens que les diverses nations ont'eru 
'devoir lui opposer : toutefois ce sujet s’e'loigne Irop du plan 
de cet ouvrage, pour que nous osions lui cbnsacrer une place 
quo libus Comptons remplir plus utilement par quelques yuQ 
me'dicales stir le ce'libat ecclesiastiqiie. 
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Pourquoi, dans les religions les plus diverses, I’instincl qui 
unit les: sexes a-t-il semble' profancr les mihistres de cette 
rneme dirinite' cpii fit eoncourir tant de ressorts pour le rcndre 
a-jamais irnpe'rissable ? 

L’explication de ce fait n’est pas absolument etrangere a la 
me'decinc, puiscpie I’opiniou d’ou il de'rive ne se fonde pas 
sur de seules. raisons morales, et que I’ide'e de I’impuretd 
qu’attachait le plus grand nombre des peoples aux fonctions 
^exuelles y- contribua pour beaucouja.- Queiqu’inte'ressante 
ne'anmoius que puisse, etre une pareille recherche, nous 
I’abahdonnons, pour examiner les mconve'niens qui peuvent 
re'sulter du vosu de chastete' prbnonce' avantl’age convenable. 

En se pe'ne'trant des difficidte's qu’olFre la repression, ou 
pour mieux dire, I’ane'antissement d’un desir que nos organes 
tendent sans cesse a nourrir, la compassion et la plus vive 
soliicitude ne doivent-elles pas s’emparer de notre ame , lors- 
que nous voyons un jeune homme ou une jeune lille, ignorant 
encore toute la puissance des lois auxquelles la nature les 
assujdtit, sedestiner, par un zele aveugle ou par des sug¬ 
gestions inte'ressdes, a I’dtat sacerdotal , s’y destiner irrevo- 
cablement, a un age ou les passiobs commencent a peine,a 
e'elore ? Peu d’anndes peuvent en elFet produire un change- 
ment e'trange dans le caractere moral : ainsi, les impressions 
religieuses qui germent avec tant de facilite' dans un jeune 
cceur, sont souvent efface'es par la re'sistance des organes par¬ 
venus au comble de leur de'veloppement. Tels individus que , 
dans la fleur de la jeunesse, un ddpit amourciix , la force, ou 
des insinuations perfides , de'vouerent au service des autcls-, 
croient, apres un court noviciat, avoir acquis la conviction de 
leur force morale; mais I’age mur leur donne la certitude pd- 
nible qu’ils s’e'taient fiatte's d’un stoicisme auquel la moindre 
de leurs fibres se refuse. Trop tard cette funeste. erreur fait 
couler leurs larmes; trop tard, ils regrettent un serment in¬ 
tense' j la tristesse la plus sombre s’empare d’eux , les mala¬ 
dies les accablent, et de bons dpoux qu’ils eussent e'te', ils 
deviennent de mauvais pretres. 
: Comment des re'flexions aussi simples, fonde'es sur une 
.expe'rience journaiiere, ont-elles pu e'chapper aux hommcs, 
meme les moins instruits? Comment expliquerun pared oubli, 
si ce n’est par une ferveur religieuse de'ge'ne're'e en fanatisme, 
on plutot par de vils motifs d’inte'ret et d’dgoisme dont, en 
France surtout, les cadets de famille devenaient si souvent 
les victimes ? Cet abus date des premiers teanps du christia- 
nisme , puisque, d’apres un concile m trullo, jusqu’a des en- 

■fans au berceau dtaientirrdvocablement voue's a la vie monas- 
tique. Saint Bernard,'qui s’est e'leve' avec force centre ce* 
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donations cruelles, n’he'ske pas de les qualifier de sacrifices 
humains , et tel ^tait le de'lire gdne'ral vers la fin du douzieme 
siecle, que le chef de I’Eglise, Cle'ment III, fut oblige' d’in- 
terposer son autorite' pour faire cesser, par des de'fenses 
expresses, des actes aussi contraires au bien public. 

Les gouvernemens modernes, plus e'claire's, devaient en¬ 
core moins tole'rer de pareils abus. Aussi I’^ge requis pour 
entrer dans les ordres fut-il fixe', dans presque tons les pajs, 
a.vingt-quatre ans pour les hommes, et a vingt ans pour les 
femmes. 

Sans vonloir contester la sagesse de ces lois, elles pretent 
ne'anmoins a quelques reflexions. 

Nul doute qu’une personne , parvenue a I’age de vingt- 
quatre ans, ne puisse de'terminer elle-meme si I’accord entre 
le moral et le physique est assez solidement e'tabli chez elle, 
pour ue pas s’opposer a la vocation qu’elle croit avoir. Mais 
aussi, combien de fois cette pre'tendue connaissance de soi- 
meme n’e'tait-elle pas une pure illusion de'pendante d’une cer- 
taine le'gerete' de caractere, ou surtout d’un e'tat de diversion 
morale etphysique, dans laquelle on avait soin d’entretenirle 
novice pendant les anne'es d’e'preuves I Cette illusion ne se 
dissipe que trop souvent avec I’impossibilite' de re'trograder, 
ou lorsqu’un genre de vie plus libre que celui des se'minaires 
ou des cloitres, rend aux organes leur e'nergie primitive. En 
eifet, cc jeune homme, cette jeune vierge, qui, a I’age de 
vingt-cinq ou meme de vingt-huit ans, se consacrent au ser¬ 
vice des autels, quitlent-ilsimme'diatementlemonde?est-ce 
parce qu’ils sent de'goute's de ses ti-avers, on qu’apres s’etre 
murement dtudids, ils sentent en eux une grace ce'leste, qu’ils 
se de'cident au sacrifice . de leurs propensions ? Nous avons 
peine a le croire, ou du moins ces cas sont trop rares pour 
qu’on doive rester indiffe'rent snr le sort de nombreuses vic- 
times d’une vocation artificielle. Qu’attendre d’un etre qui, 
a peine pubere, se trouvant sdquestre' de la socie'te', est oblige 
de renoncer a presque tous les plaisirs de la jeunessej qui, 
a une dpoque ou les organes sont susceptibles des plus vives 
impressions, est tenui'de se livrer a des meditations abstraites, 
a de longues lectures, d’observer des jeunes rigoureux, d’user 
meme, pour mortifier la chair, d’expe'diens physiques, dont 
le ne'nuphar est sans contredit le plus innocent? N’est-ce pas 
s’emparer avec violence des faculte's morales, aux ddpens de 
celles physiques. N’est-ce pas, en un mot, determiner une ma- 
ladie de ces facultds, laquelle ne segue'rit qu’avecla pertedu 
bonheur et de la tranquillite de celui qu’elle a frappe, lors- 
qu’une situation plus inde'pendante rappelle ses organes a 
leur premiere iutegrite'? a J’aiyu, dit M. de h** (del’Homme 



et de la Femme, consid^rds physiquement dans I’e'tat de ma¬ 
nage), et je me rappelle avec attendrissement un motiastere 
a la tete duquel etait une de ces femmes vertueuses qui ne 
croientpas adoucir leurjoug en le faisant partager, consulter 
nn me'decin sur les jeunes personnes qui se destinaient a la 
vie religieuse. Tandis que, de son cote', elle e'tudiaitle carac- 
tere des novices, I’habile homme qui me'ritait sa confiance, 
et dont la probite' e'galait les lumieres, s’attachait a en de'cou- 
vrirla constitution dominante. Ce ne fut jamais infructueuse- 
tnent que ces deux personnes s’occuperent de sdparer du 
monde, ou d’y re'unir les jeunes filles qu’on pre'sentait au 
monastere. » Quelque de'licate que puisse etrecette tache , et- 
quelqu’incertains qu’en soient par fois les re'sultats, combien 
ne serait-il pas a desirer qu’unepareille conduite eut e'te' sui- 
vie de tout terns par les individus charge's de pre'parer la jeu- 
nesse a I’e'tat eccle'siastique. Combien n’est-il pas a desirer 
qu’aujourd’hui encore elle serve d’exemple; aujourd’hui ou la 
rarete' des sujets qui se destinent au sacerdoce pourrait peut- 
etre entrainer quelques sup^rieurs, et meme des parens, k 
employer des ressources qu’un zele e'claird, que TEglise memo 
improuvent, et qui doivent exciter toute la surveillance d’une 
police active. 

II faut ne'anmoins en convenir, nos lois modernes ont 
Leaucoup diminue' les dangers que nous venons de signaler, 
surtout a I’e'gard du sexe le plus faible , et par .cela meme le 
plus facile a subjuguer ; mais si, en notre qualite' de me'decin, 
nous e'tions consultds sur I’e'poque la plus propre a former 
des voeux de'finitifs , nous e'tablirions I’lge de trente-deux ans 
pour les femmes, et celui de quarante pour les hommes, En 
cela nous suivrons a peu pres les lois de Charlemagne 
incert. anni, c. xxiv, p. 787. ). Avant lui, saint Ldon ne 
voulut pas que les filles prissent le voile avant quarante ans : 
ut monacha nonacciperet velaminis capitis benedictionem, 
nisi probata in virginitate annis quadraginta. Les je'suites 
recevaient de tres-jeunes novices •, mais il e'tait rare qu’ils pro- 
nongassent des voeux avant I’age de trente ans.Aussien voyait- 
on un nombre considdrable rentrer dans le monde, et y re- 
cueillir les fruits d’une instruction solide. 
■ Nous nous plaisons a croire que ces diverscs ide'es, aux- 
quelles il nous eut e'te' facile de donner un plus grand ddve- 
loppement, s’accordent avec la religion et avec I’e'tude phy¬ 
sique de I’homme. Telle a dtd du moins notre intention. Si 
d’un cote', nous re^ectons les dogmes religieux, nous devoirs 
aussi, comme me'decin, rejecter les lois immuables de la 
nature. Il n’est pas toujours lacile de concilier les uns avec les 
autres. (uahc) 



4io CEL 

CELLTJLAIRE, adj. , celluldris, compose de cellules. De 
tous les tissus''organiques, le cellulaire , nomme' aussi tissii 
muqueux , du tissu cribleux , est ce'lui qui se rencontre le plus 
ge'ne'ralement: on I’observe daiis les plantes et dans tous les 
animaux doiit I’extreme de'licatesse ne s’dppose pas aux re- 
cherches anatomiques': on le reconnait dans I’embijon qu’il 
forme presqu’en totalite') tres-abondaht cEez f enfant, il dimi- 
nue peu a peu par les progres de I’age j mais il pre'domine 
toujours sur les autres systemes, a I’exception peut-ftrte dii 
rniisculaire et de I’dsseuxj encore, si I’on fait attention qu’il 
entre dans la structure de tous les organes,' on trouvera qu’fl 
a une e'tendue fdellement plus grande qu’aucun d’eux. It est 
surtout abondant dans le me'diastin, sous la peau et entre leS 
muscles ou il forme des couches d’une e'paisseur considerable: 
le dartos n’est qu’une couche de tissu cellulaire tres-dpaisse j il 
existe e'galementpar couches, quoiquebeaucoupplusmincesj 
audessous de toutes les membranes muqueuses et de la plu- 
part des membranes se'reuses. Il forme une tunique parti- 
culiere a I’iestdmac, aux intestins, aux arteres, aux veines, 
aux vaisseaux lymphatiques et aux conduits excre'teurs; il 
Constitue presqu’uniquement la nevrileme, la pie-mere et la 
membrane me'dullaire des os longs; il pe'netrc entre chaque 
faisceau, entre chaque fibre musculaire ; il s’intfoduit dans 
les intervalles qui separent les granhlations dont les glandes 
sent compoSdes : on de'mbntre meme sa pre'sence dans leS 
tendons, les ligamens , les cartilages et les o's, a I’aide de di- 
verses pre'parationsj et ily a lon^emps qne Haller aproiivd 
que presque toutes les parties solides du corps humain pon- 
vaient se re'duire en tissu cellulaire r'la'substance blanche 
du cerveau est jusqu’ici la seule ou on n’ait pu en trouver des 

Les cellules qui composent ce tissu sont de difie'rentes 
formea et de difie'rentes grandeurs : tantot arrondies,'quadri- 
iateres, hexaedres , ovalaires, etc., elles n’ont le plus souveht 
qu’une figiire fort irre'guliere j leur capacite' varie suivant 
q^u’elles sont vides ou disfendues. Ces cellules sont se'pare'efe Ear des lames minces qii’on ne saurait mieux comparer qu’a 

i pellicule formde par I’cau de savon que Ton fait mousser', 
ou par des filamens tres-de'lie's: de la, deux nuances d’organi- 
■sation que Bichat a le premier distingue'es. Le tissu cellulaire 
iamelieux est le plus ge'ndralement re'pandu-: e’est celui qu’on 
observe sous la peau, dans les interstices des muscles, autour 
des reins, etc. Le tissu cellulaire filamenteux se rencontre 
'seulement sous' les membranes muqueuses et autour des 
arteres. Au reste , les lames du premier sont au.sni traverse'es 
'par des filamens qui'ue sont peut-etre que des'vaisseaux ca- 
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pillaires : on pense que ces vaisseaux entrent dans la struc¬ 
ture intime du tissii celliilaire, soit Ikmelleux, soit filamenteux: 
on j admet egalemeut des vaisseaux Ijmphatiques et des 
exhalansj on sait qu’il est traverse par un grand nombre de 
liiets n'erveux; mais oh ignore s’ils y ont leur terminaison. 

Toutes les cellules communiquent entr’ellescomme leprou- 
vent I'es injectiohs et surtout I’insufflation de Fair qiii, en se 
re'pandant de proclie' en prochei de'terminel’empbyseme.C’est 
a tort'qu’on a voulu infe'rer de la que le tissu cellulaire e'tait 
perme'kble a toute espece de fluide pendant la vie, et expli- 
<pier ainsi les mdtastases, le j)assage tres-prompt d’un liq;uide 
de Festomac dansda vessie, etc. Pour que ces explications 
fiissent fonde'es,' il faiidrait d’abord que non-seulement le 
tissu cellulaire fut perme'able, mais encore les vaisseaux, les 
liiembranes et toufes lOs parties solides du corps vivant, ce 
qiii entramerait le trouble et la confusion dans Fexercice de 
touted les fonctions. II faudrait, en second lieu, que le'passage 
fourni a toutes les humeurs par le tissu dont nous parlons, fit 
tr&s4arge et extremementlibre, ensorte qu’il put etre traverse 
dans unesnace d'e temps4res-court, ceqtii ne s’accordepas avec 
Fobservatfon. D’aiile'urs, aucun fait n e vient a Fappui de ces by po- 
tiieses, qui doivent par conse'quent s’e'crouler d’elles-memcs. 
’"Les fluides que contient habitiiellemenj le tissu cellulaire, 
sorit la graisse et la sbrosite'; ils's’y rencontrent en diverses 
proportions ; que'lques parties ne pre'sentent jamais de graisse; 
d’aiitres ri’en offre'nt'qu’a certaines e'poques de la vie ou chez 
certains individus: qu'clques-aiitres encontiennentmeme chcz 
les siijets les plus ihaigres. ( f^ojez graisse. ) A Fe'gard de la 
sdrosite', elle esttoujours tres-peu abondante dans Fe'tat sain, 
et fonne une espece de rosee'quihu.mecte bii lubre'lie les par- 
lies aVec lesqiieli’es elle est en contact; son accumulation cons- 
titue Foedeme, Finfiltration, la leucopblegmatie. ( Vojez ces 

'niots.) " ■ ’■ ■ ' '' .. ' ' 
■ La sensibilite' est fort obscure dans le tissu cellulaire, elle 
ne s’y developpe qiie dans Finflammation : la contractiiite or- 
paniquey Oxiste ne'dcssairement, puisque ce systeme est le siege 
tl’une exhalation et d’u'ne absorption tres-manifestes. Bichat 

. yidmetmemehhe contractility apparente ou sensible, qui 
’ S’obsen e parficuliererhent, dit-il, dans le darlos, quand il est 

fftT)pe''par Fimjiression du froid. Mais n’est-ce pas laplutot 
tlnfe 'proprie't.fe' du tissu ? Il pense aussi que ce systeme possede 
r.xclusivcrheut la proprie'le' de se reproduire, et c’est ainsi 
'^lie le m'em’e aiitenr explique la formation des cicatrices, des 
tiimeurs fongiiehses et des kysles. (Koyez ces mots.) Ceci tient 
a'la the’oiie qu’il s’est forme'e relativement a la nutrition, et 
doit '4tre developpe' a cet article.. 
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Quant anx proprie'tes de tissu, savoir I’extensibilite et la 
contractilite' pax- de'faut d’extension, dies sonttres-apparentes 
dans le systeme cellulaire. Void ce que Taction des divers 
agens noxis apprend relativement a ses proprie'tes physiques et 
cnimiques. 

Expose' a Fair, le tissu cellulaire se desseche promptement, 
mais il conserve sa blancheur j il re'siste longtemps a la pu¬ 
trefaction , surtout lorsqu’il n’est formd que de filamens: cette 
varie'te s’altde aussi beaucoup plus dijflicilement par la mace'- 
ration ou Tdbullition. En ge'ne'i-al, le tissu cellulaire, malgrd 
sa consistance tres-molle, se dissout moins bien dans Teau, 
que les tendons ou les ligamens j il re'siste longtemps a la 
coction 5 soumis a une e'bullilion prolonge'e, il fournit d’abord 
une ecume albutnineuse assez abondante j ensftlte il devient 
dnr, sec, dlastique, puis il se ramollit et se fond peu a pen. 
Ces divers phe'nomenes , joints an peu de saveur du tissu cel- 
Inlaire, semblent indiquer qu’il doit re'sister plus longtemps 
que les autres substances animales a Taction des sues gastri- 
ques, et se dige'rer moins facilement : e’est ce que Bichat a 
confirme' par des experiences auxquelles il s’est lui-meme 
soumis. 

Les principaux usages que remplit le tissu cellulaire dans 
Teconomie animale', sont les suivans : i'’. par sa souplesse et 
son extreme flexihilite', il facilite les mouvemens et le jeudes 
diffe'rens organes autour desquels il est place' j 2°. il les se'pare 
etles isole, pour ainsi dire, de maniere a circonscrii-e et ares- 
ti’eindrp les maladies locales dont ils peuvent etre alfecte'sj 
3’. il remplit les vides qu’ils laissent.entr’eux, et fait dispa- 
jailre a Texte'rieur la rudesse des saillies musculaires, comme 
on le remarque surtout chez la femme ou ce tissu est plus 
abondant. 

Nous avons dit que le tissu cellulaire pouvait se re'ge'ne'rer; 
on ne doit pas etre surpn's par conse'quent si, dans quelques 
circonstances, i! forme une production nouvelle : e’est ce 
qu’on voit tres-manirestement dans les fausses membranes 
qui, d’abord inorganise'es, finisseiit par pre'senter tous les ca- 
racteres de ce tissu. {Voyez fausses membranes.) A Te'gard 
des de'gene'rescences du tissu cellulaire, elles sont tres-nom- 
breuses et ti-es-varie'es. Dans la production des kystes, il se 
transforme en membrane se'reusej dans les luxations non re'- 
duites, il prend quelquefois Taspect des membranes syno- 
vialesj il de'ge'nere en une ve'ritable membrane muqueuse 
dans quelques trajets fistuleux, comme Ta prouve' M. Du- 
puytren j il olfre une sorte de tissu fibreux dans les cicatrices; 
il peut enfin donner naissance ou'ce'der sa place aux produc¬ 
tions squirrbeuses, tuberculeuses, etc. L’inflammation qui a 
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son siege dans le tissu cellulaire porte le nom de phlegmon. 
{V'ojez ce mot.) L’emphj-seme que nous avons vuy etre de¬ 
termine' artificiellement, pent aussi s’y d^velopper d’une ma- 
niere spontane'e ; le sang pent s’y e'pancher on s’y infiltrer, et 
donner lieu a des humeurs dont les unes appartiennent au 
genre des ane'vrismes, et. les autres constituent une affection 
beaucoup moins grave, a laquelle on a donn^ simplement ie 
nom de tumeur sanguine. Nous ne reviendrons pas sur les in¬ 
filtrations se'reuses : nous ferons seulement observer que I’ac- 
cumulation de la graisse constitue aussi une maladie qui, 
iorsqu’elle est locale et forme tumeur, porte le nom AeUpome. 
(Voyez ce mot.) On a aussi trouvd dans ce tissu diffe'rens coi-ps 
Strangers, reste's apres d’anciennes blessures, et diverses es- 
peces de vers, et particulierement des bydatides. Le gordius 
aquaticus s’insinue sous la peau, et ne peut etre extrait, dit-on, 
qu’en le roulant peu a peu autour d’un petit morceau de bois ; 
d’autres ont pre'tendu que le corps allonge' et filiforme qu’ou 
retirait ainsi n’e'tait qu’un tissu cellulaire endurci et alte're': 
nous ne ddciderons pas la question, n’ayant sur ce point au- 
cune expe'rience personnelle. {Voyez drxgonneau. ) Telles 
*ont en somme les maladies du tissu cellulaire. 

CELLTJLETJX, adj., cellulosus, qui contient des cellules. 
Ce mot, quoique synonyme de cellulaire , en differe cepen- 
dant en ce que celui-ci indique la nature meme de I’organe 
auquel on I’applique , au lieu que le premier sert moins a le 
caracte'riser qu’a faire connaitre qu’il contient des cellules. 
Airisi, on dit le tissu cellulaii’e en ge'ne'ral, et le tissu cclln- 
leux ou spoijgieux des os. (savart) 

CELLULE , s. f., cellula, diminutif de cella, loge. On 
nomme cellules les petites cavite's qui existent a I’inte'rieur 
des os , des sinus , des corps caverneux, et surtout entre les 
lames du tissu cellulaire qui en a tire' son nom. (satart) 

CELOTOMIE , s. f., celolomia-, de xdaw, tumeur, et de 
Tifivia , je coupe.Operation qui se pratique dansle traitcmcnt 
des hernies, en liant ensemble la production du pe'ritoine qui 
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forme le sac lierniaire et les vaisseaux spermaliques. Vojez 
JJUBOXpCELE Ct HER3IJE. (l.lILLIER-WI!VSI,OwJ 

CELSA, s. f., celsa. On nc sail trop dans quel sens Para- 
celse a fait usage de ce mot. Vogel s’en est servi pour expri¬ 
mer le sentiment d’un vent ou de formication eutre cuir et 
cliair. , . . (l. B.) 

CENOSE, s. f., Est'or/f, de Esroa , j’e'vacue. Ce mot sem- 
blc de'signer, dans les e'crits des anciens et surtout dans ceux 
du pere de la me'decine , une dyacualion ge'ndrale. Le mot 
EttgapfK e'tait re'serve' a 1’evacuation spe'ciale de telle ou telle 
humeur. (i. b.) 

CENOTIQUE , s. m., cenoticum, de'rivd de v.ivca, fd- 
vacue. Expression anciennement emplojde pour de'signer les 
purgatifs les plus actifs. Vojez dr^stique et puro^tif. 

(lcllier-wixs^w) 

CENEAUREE commune , s. f. cerilaurea, cenfaurium, 
cinaroce'phales, J. sjnge'ne'sie poljgamie frustrane'e, L. Cette 
plante, a laquelle on refuse injustement une place dans les 
Quvrages modcrnes de matiere me'dicale, croit spontane'meut 
dans les montagnes des parties me'ridionales de j’Europe. Sa 
racinc, qui est la seule partie en usage, cst grosse , bnine a 
I’exterieur et rougeMre inte'rieurement; elle aime amertume 
assez prononce'e. Ses tiges, tres-e'leve'es , sont rameuses, 
cjdindriques et offrent un aspect tres-agre'able ; ses, feuilles 
vertes sont composdes de plusieurs folioles cblongues, cn 
forme de lanieres. Les fleurs, d’un rouge pourpre , surmpn- 
tept les rameaux ; la graine qui leur snccede est munie d’uup 
aigrette. La grande centaure'e ,.tcmbe'e mainteuant dans une 
sorle d’oubli, e'tait souvcnt admiiiistre'e jadis dans les cir- 
constances, qui re'clament I’cmploi des amers. On la prcs- 
crivait dans les affections lentes du foie , dans le catarrlie 
pulmonaire chronique et dans quekjues he'morragies pas¬ 
sives. Elle forme la base d’une poudre anti-arlliritique qui n’^ 
pas laisse'd’avoir une sorte de re'putation autrefois. On donne 
cette plante en de'coction aqueuse , a la dose d’une once dans 
une livre d’eau j son infusion vineuse plus e'nergique doit etre 
emploje'e en moindre quantity. • . 

CENTAUREE (petite), ^eniiana centaurium, famille naturelle 
des genti.andes, J., pentandrie digjnie , L. Cette espece, est 
une de nos plantes indigenes les plus estime'es. Les terrains 
arides, sablonneux, les forets, quelques plaines, sont les lieux 
ou I’on trouve plus particulierement la petite centaure'e; 
elle croit encore spontane'ment dans les montagnes d’.4u- 
vergne , les Alpes et les Pyre'ndes. Sa racine ligneuse et 
blanche supporte plusieurs tiges minces et lisses de^quelles 
partent des feuilles ovales , lance'oldes, lindaires et sessiles; 
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les fle,urs sont rouges et dispose'es en corj'mbe : ses ■ som- 
mite's fJeuries, dont on fait un fre'quent usage ^ sont inodores, 
mais elles out une sayeur amere et le'gerement aromatiquc- 
elles fournissent, ainsi que les feuilles , ua priacipe extrac- 
tif amer. Les proprie'te's me'dicinales de la petite centaure'e 
se rapprochent beaucoup de celles de la gentiane , quoique 
e'tant nioins e'nergiques. Elle excite un mouvement tonique 
assez marque' dans les organes digestifs, quelquefois raeme 
die va jusqu’a determiner le vomissement ou des e'vacua- 
tions alvines plus ou moins copieuses. Quoi qu’il en soit, 
cette plante est tres-utile dans les fievres muqueuses inter- 
mittentes simples ; elle.suffit presque toujours pour arreter 
les acces de la fievre quotidienne, et dans plusieurs circon- 
stances, on I’a administre'e avec un e'gal succes dans quelques 
lievres quartes. Elle n’est pas moins efficace dans la conva¬ 
lescence des fievres muqueuses continues , toujours accom- 
pagnde d’une sorte de langueur du canal alimentaire. Dans 
quelques cas de goutte atonique, de diarrbe'es rebelles, d’af- 
fections vermineuses, etc., on en a ega,lement e'prpuve' d’ex- 
ccllens elfets j mais il ne faut point en de'duire qu’elle puisse, 
dans plusieurs circonstances , remplacer le quinquina : I’ex- 
■pe'rience n’a-t-elle pas prouvd mille fois qu’aucun remede indi¬ 
gene ne pouvait etre compard a cette pre'cieuse substance ^ 
lorsque nous la posse'dons exempte des alte'rations que lui 
fait subir une vile cupidite' ? On reserv^era done la petite cen¬ 
taure'e pour les cas< les plus simples , on, il ne s’agit d’ajpu- 
tcr que de faibles efforts a ceux que tente elle-meme la na¬ 
ture pour opdrer la curation de certaines fievres, 

L’infusion tbdiforme est le mode d’administration le plus 
frdquent de la petite centaure'e ; on jette une forte piuce'e 
de ses sommitds dans une pinte d’eau bouillante, et on laisse 
Jd^erement infuser. L’eau distille'e doit etre regarde'e comme 
tres-faible , malgre' les eloges de Spiclmann. L’extrait obtenu 
par I’infusion aqueuse ou alcoolique , se donne a la dose de 
trente grains, tne autre preparation assez utile est I’infusion 
vineuse qu’on obtient en faisant digdrer a froid, deux onces 
de cette plante , dans une pinte de vinblanc; on en donne 
quelques cuillerdes a jeun dans les affections flatulentes et 
atoniques de I’estomac. 

(biett) 

CILIEN (daude), De viitutibus centaurece I'lher. 
Get opuscule, dont il est fort doutenx qnc Galien soit I’auteur, se trouve 

non-seulement dans les oeuvres du medecin dc Pergame, mais encore dans 
la pratique de Scrapion, 1527; dans la collection de Btnnfels, intitnlee 
Insignium medicorum-volumen, elc. , etc. 

lEDEi, (samuel), Centaurium minus, miro tamen majus, ad normam 
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Academia: natures euriosorum adumhratum , seketisque ohsetva- 
tionihus adomatum. in-12. Francojurti, i6g4- 

WEDEL (g. w.) De cenUturio minor, Diss. inaug. resp. Nic. ChiUaa, 
lence, i^iS. 

SLETOGT (jean Adrien), De centaurio minori, progr. ad disseitationem 
G. JF. Wedelii, iti-4‘=./erare, ijiS. (e.p.c.) 

CENTENAIRE , subst. et adj., centenarius. Individu (jui 
a atteint I’age de cent ans. Vojez longevite. (mahc) 

CENTINODE, s. f. polygonum aviculare. octandr. trigyn. 
L. polygon. J. Cette plante est connue vulgairement sous 
le nom de renoue'e. Elle est commune en Europe : sa tige 
estherbaede, et ses feuilles lance'ole'es. Elle a une odeur 
faible et une saveur le'gerement astringente. On a pre'tendu 
qu’elle pouvait etre donne'e avec quelque avantage dans les 
he'morragies passives , dans les diarrbdes chroniques ; mais 
aucun fait exact ne justifie ces e'loges. II existe tant de sub- 
tances astringentes plus energiques, et que Ton doit pre'fdrer 
a la centinode , qn’il est inutile de sortir cette plante de I’ou- 
bli oil elle est tombe'e. (biett) 

CENTRAL, adj. , centralis, qui occupe le centre. On 
donne le nom d’artere centrale de la re'tine a une artere qui 
traverse le nerf optique suivant son axe et parcourt le centre 
de la retine, se ramifie a sa surface antdrieure et y forme un 
rdseau tres-fin et tres-ddlicat, que Ruyscb a considdrd comme 
une membrane particuliere. A cette artere correspond une 
veine qui porte le meme nom. (savart) 

CENTRE, s. m., centrum, KevTpaY. C’est le point de reu¬ 
nion de tons les rayons d’unc sphere ou d’un centre, on, ce 
qui revient au meme, le point d’une sphere ou d’un cercle 
e'galement distant de tous les points de la circonfdrence. 

CENTRE d’actions. Expression assez frdquemmentemployde 
par les mddecins , pour indiquer cet dtat d’un organe qui 
exdcute actuellement une function importante, dans lequel 
les forces vitales se concentrent et qui exerce une influence 
sympathique sur d’autres parties qui entrent aussi en action Eour concourir avec I’organe principal a remplir le meme 

ut. C’est ainsi que I’estomac devient un centre d’actions pen¬ 
dant la digestion j la circulation est accdle'rde , la sderdtion 
de la bile et du fluide panerdatique devient plus abondantc, 
la transpiration diminue, les sues gastriques sent exhalds en 
abundance, etc. 

CENTRE EPiGASTRiouE. Exprcssiou cmployde par la plupart 
des anatomistes et des physiologistes modernes, pour ddsi- 
gner les ganglions ainsi que le plexus nerveux forme's par la 
grand sympathique et le nerf pneiimo-gastrique (paire vague) 
dans la partie la plus profonde de I’dpigastre, autour du tre- 
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pied du tronc ce'Haque, audevant des piliers du diaphragme, 
C’est dans les ganglions et dans les plexus que paraissent avoir 
leur sie'ge les sensations pe'mbles que Ton e'prouve dans les 
chagrins concentre's, dans la frayeur, dans la plupart des 
emotions violentes, et dans certaines maladies telles que 
I’hyste'rie , la me'laucolic , etc. 

CENTRE DE FLUXION. C’cst Ic lieu vers lequel affluent les 
humeurs. Un organe pent devenir centre de fluxion dans 
plnsieurs circonstances : 1“. lorsqu’il est soumis a Taction de 
ses excitans naturels j 2°. lorsqu’il est irrit^ par un agent 
m^canique ou chimique quelconque^ 3°. lorsque ses yais- 
seaux relache's se laissent facilement distendre par les liquides. 
Voyez FLUXION. 

CENTRE DES GRAVES. Point rationncl vers lequel tendent les 
corps terreslres. 

CENTRE DE gravitation. Vojez GRAVITATION, 
CENTRE DE GRAViTE. Point situe' dans Tint^rieur d’un corps, 

et autour duquel tous les autres points de ce corps sont en 
e'quilibre. 

CENTRE d’irradiations sympathiques. Point de depart de 
ces influences cach^es que certains organes exercent sur des 
parties plus ou raoins e'loign^es , et avec lesquelles ils n’ont 
aucune communication imme'diate ; par example , Tute'rus 
pent -etre conside're' comma centre d’irradiations sympathi¬ 
ques dans un grand nombre de phdnomenes que i’on observe 
chez les femmes a Te'poque de la puhertd , pendant la gros- 
sesse, lors de la cessation du flux menstrual. II est de ces 
irradiations sympathiques qui sont dans Tordre naturel des 
fonctions, mais il en est aussi un grand nombre qui sont le 
r^sultat des symptomes de diverses affections morbides. 

CENTRE NERVEUX. On donue ce nom aux organes desquels 
les nerfs tirent leur origine ; ainsi, le cerveau et la moelfe de 
Tepine sont les centres des nerfs de la vie animale, et les 
ganglions les centres des nerfs de la vie organique. 

CENTRE OVALE. Vieussens a donne' ce nom a celte portion 
de la substance mddullaire du cerveau , que Ton met a de- 
couvert en enlevant, par des coupes horizontales , toute la 
parlie supdrieure des lobes de ce viscere, jusqu’au niveau de 
la surface superienre du corps caileux (mdsolobe, Ch.). Ce 
centre ovale n’existe pas rdellement, car il n’est nullement 
•distinct du reste de la substance me'dullaire du cerveau. 

CENTRE DE PERCUSSION. Point par lequel un corps en mou- 
vement en frappe un autre, et dans lequel on suppose qu« 
toute la force percussive est accumulde. 

CENTRE PHONIQUE. Lieu OU Ton doit SC pkcer pourfaife re- 
peter les dchos articule's. 
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CENTRE PHRENIQUE ou Centre tendineux du diaphragine. 
Les anatomistes donnent ce nom a I’apone'vrose trilobe'e qui 
occupe la partie poste'rieure et moyenne du diaphragme. Cette 
apone'vroseestuniesupdrieurementau feuillet fibreux dupe'ri- 
carde j infdrieurement elle est revetue par le pe'ritoine et cor¬ 
respond au foie dans une grande partie de son e'tendue. Les 
fibres charnues du diaphragme convergent toutes vers cette 
apondvrose, qui ne jouit d’ailleurs que des proprie'te's com¬ 
munes aux autres membranes fibreuses. ' (mabjoli!*) 

CEPHALALGIE , s. f. cephalalgia; ce nom vient de 
x,£i^a.Kh , tete, et de eLKyia, je souflfre : il signifie done douleur 

La ce'phalalgie a recu differens noms, selon sa dure'e, son 
. intensite' et les parties qu’elle pent affecter. On I’appelle 
ce'phale'e lorsqu’elle est chronique; on la de'signe par le nom 
de cctre&nmi lorsqu’elle est caracte'rise'e par la pesanteur de 
la tete; de , tete, et£«.pof,pesanteur. Onanomme' clou, 
celle qui n’alfecte qu’un point de la tete, et fait eprouverun* 
douleur analogue a celle qu’on ressentirait, si un clou ou 
une vrille percaitla tete; le sourcil est ordinairement le sidge 
de cette ce'phalalgie. On a appele' clou hysterique la ce'phalal¬ 
gie familiere aux femmes hyste'riques , et dans la^elle elles 
eprouvent vers le synciput une douleur analogue a celle que 
produirait 1’application d’un morceau de glace. Dolores ca¬ 
pitis ab utero nati verticem ac occiput cum sensu frigoris 
in vertice occupant. Klein. 

Lorsque la ce'phalalgie n’afifecte qu’un des cote's de la tete, 
on la nomme migraine , hemicrania. 

La ce'phalalgie pent etre regarde'e comme symptome pre'eur- 
seur ou concomitant de beaucoup d’affections diverses, et 
souvent alors elle est sympathique. Elle pent aussi exister 
seule , mais rarement meme alors elle est idjopathi^ue. Beau- 
coup d’auteurs varient sur le sidge de la ce'phalalgie: les uns 
leplacentdanslepe'rioste; les autres, dans les membranes du 
ceiveau j d’autres enfin, dans les divers points de la substance 
ce'rdbrale. 

Ou ne devraitappeler ce'phalalgie que la douleur de tete qui 
estproduite par la compression, les le'sions, I’irritation directe 
ou sympathique du cerveauj mais rimpossibilite de dis- 
tinguer les affections de cet organe et celles de ses mem¬ 
branes , aflfqctions auxquelles, d’ailleurs, il participe presque 
toujours, cette impossibilitd, dis-je,a fait ranger parmi les 
cdphalalgies, les douleurs produites par les maladies des 
membranes edre'brales. 

Ne'gligeant les distinctions des cdphalalgies d’apres leur 
dme'e j leur intensite , selon la partie de la tete qu’elles af- 
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^e'ctent, ct suivant qu’elles sont sympalhiques ou idiopa- 
tUiques , essentielles ou symptomatiques , nous les conside- 
rerons sous le rapport do lours causes, ce qui estplus rationnel 
et peut fourair des indications pour le traitement. Nous les 
diviserons done on sanguines, cachectiques , pituiteuses ou 
xatarrhales , sereuses et purulentes , en ce'phalalgie me'tas- 
tatique , en ce'phalalgie par vices organiques du cerveau ou 
des parties qui sont en rapport avec lui , par irritabilite', par 
Faction sympathique do substances de'veloppe'esouintroduites 
dans les voies digestives , en ce'phalalgie febrile. 

CEPHALALGiE SANGUINE. Elle pcut ctre divise'e en ce'phalalgie 
par ple'thore ge'ne'rale, par ple'thore locale, par ple'thore 

Lorsqu’elle est produite par. une ple'thore ge'ne'rale vraie , 
el'e se reconnait a tous les symptomes qui caracte'risent la 
ple'thore; si elle est tres-vive , alors le pouls est rare, la face 
est p41e , les malades e'prouvent au front un sentiment dc 
pesanteur, avec une extreme difficulte' dans les fonctions in- 
tellectuelles. Cette cdphalalgie est familiere aux jeunes gens , 
aux individus d’un tempe'rament sanguin, a ceux qui se nour- 
rissent d’alimens succulens. Elle se gue'rit souvent d’elle- 
meme , surtout dans la jeunesse, par des saignemens de nez , 
dont la suppression la produit souvent. Le traitement epn- 
siste dans I’emploi des moyens antiphlogistiques, dans la sai- 
me'e , s’il ne survient pas d’hdmorragies critiques. II convient 
de donner les ddlayans , de mettre les malades a la diete ve'- 
ge'tale. On pre'viendra les retours en e'vitant tout ce qui peut 
d^velopper la ple'thore sanguine. 

On doit conside'rer comme varie'te's de cette cdphalalgie 
ceUes que produit la suppression des menstrues et des he'- 
morroides. 

■ I. Cephalalgie menstruelle. Elleprc'cede quelque fpis I’e'cou- 
lemcnt des regies, et cesse a leur apparition ; quelquefois elle 
est de'termine'e par leur suppression totale , ou par leur cessa¬ 
tion a Fage critique. Dans ces deux derniers cas , la edpha- 
lalgie est pe'riodique et revient re'gulierement chaque mois a 
Fdpoque des regies. Lorsque la ce'phalalgie succede a la sup¬ 
pression accidentelle, on doit se proposer de rappeler Fe'eou- 
lement, apres avoir combattu les symptomes ge'ndraux de la 
ple'thore. Rarement on doit recourir a la saigne'e : elle em- 
peche le re'tablissement des regies ; si elle est indispensable , 
on la fera par Fapplication des sangsues a la vulve. La ce'pha¬ 
lalgie qui survient a Fdpoque de la cessation des regies cede 
souvent a Fapplication des sangsues a Fanus , moyen par 
lequel on imite Faction des he'morro'ides, qui remplacent sou- 
vent les regies chez les femmes agdes. 

27. 
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II. C^fialalgie hemorroidale. Elle se faitsentir lorsque les 
hemorroides sont sur le point de paraitre , kyrsqu’elles sent 
retardees on supprime'es •, elle ne survient pas constamment 
dans tons ces cas j d’autres accidens peuveiit se manilester 
selon les parties qui peuvent etre aflecte'es par la re'tention du 
«ang he'morroidal. On gue'rira cette ce'phalalgie en de'termi- 
nantlesliemorroides par des lavemensirritans, on en suppleant 
a leni- de'faut par les sangsues a I’anus. Vofez hemorroides. 

‘On pent ajouter anx cephalalgies par ple'thore ge'nerale , 
celle qui affecte les femmes vers le deuxieme on troisieme 
Tnois de la grossesse , et qui n’est point de'terminde , comme 
ie pense Sanvages, par la compression de raorte descendante, 
piais Men par la re'tention du sang menstruel, dont la totality 
n’est pas employe'e an d^veloppement dn foetus. 

Cette c^phalalgie est souvent accompagne'e de dyspne'e v 
de rongeur a la face. Elle se fait sentir au front et aux envi¬ 
rons des yeuxj les malades peuvent a peine lever les pau- 
pieres, elles soht porte'es au sommeil. Pen grave par elle- 
-ineme, cette ce'phalalgie est souvent i’annonce d’accidens 
f4eheux que Ton prdvientparlasaigne'e. 

Cette cdphalalgie doit etre distingue'e de celle que les 
femmes dprouvent pen de temps apres la conception : cd- Ehalalgie nerveuse qui cede aUx antispasmodiques, et dans 

iquelle la saigne'e serait funeste, an moins pour le foetus. 
Tout ce qui peut, sans augmenter la masse du sang, le 

rare'fier et activer la circulation, produit des ple'thores fausses 
qui simulent les plethores rdelles, et dont la ce'phalalgie est 
souvent le seul symptome marquant. Cette cephalalgie par fde'thore feusse s’observe chez les individus qui sont reste's 
ongtemps exposds a la chaleur du sbleil, surtout en dte' et eh 

automne. Ils dprouvent vers la tete un sentiment d’ardeur et 
de vide , les yeux sont brillans et agitds , et peuvent a peine 
supporter I’impression de la lumiere. Les malades sont pris 
de vertiges , lenr sommeil est nnl ou pdnible , il est souvent 
interrompu par des rdveils en snrsant. Les malades sont por- 
tds a la colere , ils e'prouvent du soula'gement par I’aspersion 
de I’eau froide. La saigne'e doit etre ici pratique'e largement, 
et principalement a la temporale j on doit donner en abon- 
dance des boissons tempdrantes, les dmulsions nitrdcs. 
Vayez insoxatjon et phrenesie. 

La circulation pent encore etr. activde, et la cdphalalgie 
par ple'tbore fausse de'termine'e par tout exercice immoddrd j 
comme la course , la lutte, par les plaisirs vdne'riens , par la 
‘colere , les veilles , par les bains chauds, par I’usage des 
boissons spiritueuses, des substances afotaadques volatiles, 
par certaines preparations opiace'es. 
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La cephalalgie par plethora locale sera produite par tout 
ce qui peut faire affluer le san^ vers la tete , comme les tra- 
vauxsoutenus de I’esprit, I’applicatiou exte'rieure dufroid, ou 
les boissons a la glace, le corps e'tant e'chauffe'. 

La plupart des passions vives peuvent de'terminer I’abord 
du sang vers la tete, par leur double action sur le cerveau 
qii’elles excitent, et sur le diapliragnae et les autres puissances 
inspiratrices qu’elles frappent de spasme. C’est ainsi qu’un 
chagrin violent, comme une joie vive, un sentiment pro fond 
de honte, une crainte plus ou moins forte et prolonge'e, de'ter- 
mineront des c^phalalgies, et quelquefois meme I’apoplexie. 

Bien d’autres causes, sans exciter le cerveau, y prodnisent 
des Stases par la seule gene et le ralentissement de la respi- 
ratipn et de la circulation, et des cdphalalgies par ple'thore 
locale , en sont le re'sultat, Les principales de ces causes sont 
les passions asthe'niques prolongdes , la presence des tuber- 
cules dans le poumon , ou I’existence des nincosite's tenaees 
dans les bronches des sujets catarrheux , des yomiques , des 
epanphemens pprnlens ou aqueux, Tastluiie, la chlorose , la 
phthisie , les affections du coeur et des gros vaisseanx , etc. 
On pent voir chacune’de ces maladies. 

Des compressions me'caniques du poumon par des corsets , 
eelle du col par des cravates , rhabitude d’e'crire la tete pen- 
che'e , surtout chez les myopes , sont encore des causes de 
c^phalalgie sanguine par ple'thore locale; les constipations 
opiniatres la produisent aussi, mais autant par sympathie qup 
par le refoulement du pompon. 

CEPHXLALGIE cACHECTiQUE. Elle offte deux especps princi¬ 
pales, la ce'phalalgie ve'ne'rienne et la scorbutiqne. 

Par son action particuliere siu- le cerveau, le virus vdne'- 
rien peut produire une ce'phalalgie qui a popr caractere essen- 
tiel d’augmenter vers la nuit , d’etre plus vive par la chaleur 
dulit, de diminuer le ipatin , et meme de cesser entiere- 
ment lorsque les malades se levent et agissent. Cette ce'pha¬ 
lalgie ne s.e de'clare guere que dans les ve'roles invdtdrdes et 
mai traitdes. La ce'phalalgie scorbutique fait partie d’un en¬ 
semble de symptomes qui la fait reconnaitre facilemept. 
Comme lr< ce'phalalgie vdne'rienne , elle augmente la nuit et 
diminue vers le matin ; mais les malades , loin de se sentir 
alors dispose's a agir , sont dans un dtat de langueur qui leur 
fait desirer le repos; ils dprouvent un sentiment de fatigue 
plus grand que la veille avant leur coucher. La distinction de 
ces deux ce'phalalgies est d’autant plus importante que leur 
traitement est different. Le mercure avec lequel on combat 
victorieusement les accidens vdndriens, aggraye et de'lermine 
meme le scorbut et ses acciden*. 
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Les affections siphilitiques et scprbutiqaespeuvent se com- 
pliquer , soit que ve'role ait e'te' contract^e par-un; s«ietr 
affects de scorbut, soit que le traitement mercuriel ait amend 
ce dernier e'tat avant la gue'rison de la ve'role. Les cepbalal- 
gies qui surviennent alors sont fiicheuses par la dif&culte'da 
les traiter. ( Vojez sco-rbut et siphilis ). Les ce'phalalgies- 
peiivent encore se de'clarer apres la gue'rison complete de la 
sipbilis , sans qu’il existe de cachexie scorbutiquej elles 
sont alors le re'sultat de I’usage des mercuriaux. Vojez 
MERCURE. 

CEPHALALGiE cATARRHALE. Ellc est unie a un e'tat ge'ne'ral 
qui est souvent la suite des fievres muqueuses , et qui accom- 
pagne les affections rhumatismales cbez les individus faibles. 
Comme les ce'phalalgies ve'ne'nennes et scorbutiques, elle 
augniente la unit. Mais le de'faut de symptomes scorbutiquesi. 
empeche de la confondre avec la demiere j on ne pourra la 
distinguer de la ce'phalalgie ve'ne'rienne qu-en s’aidant des 
signes comme'raoratifs ^ en s’assurant que le malade n’a pas 
d’affection siphilitique, ou qu’il est bien gue'ri de celles qu’il 
aurait pu contracter. ' 

La gue'rison de cette ee'pbalalgie s’'obtrent par remploi 
bien dirigd des toniques amers et des diaphore'tiques, par les 
frictions ge'ne'rales et locales, par un air sec et cbaud ; rare- 
<nent elle est assez vive pour exiger I’application des ve'sica- 
toires , qui, d’ailleurs, dans ce cas , agiraient autant comme 
stimulant ge'ne'ral que comme rdvulsif. 

Cette cdphalalgie catarrhale qui de'penddel’e'tat gdne'ral que. 
produit une affection rhumatismale chronique, differe de 
celle qui reconnait pour cause un rbumatisme aigu fixe' sur 
le cerveau ou ses membranes, apres avoir abandonne' d’antres 
parties. La premiere cede aux toniques , tandis que I’autrc 
exige I’emploi des re'vulsifs les. plus e'nergiques, et souvent 
demande le traitement antipblogistique. 

cephalalgje. sereuse. Elle sera le rdsultat d’hydropisies 
ge'ne'rales auxquelles. le cerveau participe , ou sera pto- 
duite par des me'tastases d’hydropisies partielles. Des tumeurs. 
cede'mateuses s’e'tant manifeste'es auxpieds, au scrotum, etc. ^ 
des e'pauchemens aqueux s’e'tant forme's dans la poitrine ou 
Tabdomen, peuvent disparaitre soudainement sans causes 
connues •, souvent alors- les malades dprouvent de le'geres 
douleurs de tete qui vont en augmentant, et qui ne sont sou¬ 
vent que le pre'lude de I’apoplexie. On pre'viendra ces acci- 
dens facheux.qui re'sultent de la pre'sence d’un fluide se'reui 
vers la tete , en conseillant aux malades dont les bourses ou 
les pieds sont oede'matids, a ceux qui out des. hydropisies de 
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)a plevre ou Ju p^ritoine , d’e'viter ia position borizontale , 
et en combattanl ses affections par les remedes qui leur sent 
approprie's. Un e'panchement se'reux e'tant forme' dans le 
cerveau on ses membranes , on rasera la tete , et Ton appli- 
quera avec succes une calotte de ve'sicatoire. Nous ne donne- 
roBS pas ici de de'tails plus amples sur ces ce'phalalgies. 

. La ce'phalalgie sdreuse est quelquefois remplace'e par des 
douleurs del’abdomen,Hemicranieeserosce cessantaliquandd 
succedunt abdominis dolores acerbi. 

La ce'phalalgie, par la pre'sence du pus, peut reconnaitre 
pour cause une me'tastase purulente j elle peut etre la suite 
d’une inflammation du cerveau , inflammation qui sera elle- 
meme primitive ou conse'eutive, d’une mdtastase , d’ua 
coup , etc. Vojez cephaljts. 

Ces deux dernieres especes de ce'phalalgies peuvent, dans 
la plupart des cas , etre rapporte'es aux ce'phalalgies me'tasta- 
tiques que nous allons e'nume'rer. 

cephalalgie metas.tatique. La ce'phalalgie rhumatis- 
rnale re'sulte du transport vers la tete de douleurs rhumatis- 
mal'es qui affectaient les membres ou toute autre partie. Le 
rhumatisme peut se fixer sur le cerveau et sur ses membranes , 
ou se borner au cuir chevelu j dans ce dernier cas, il ne donne 
pas lieu a une ve'ritable ce'phalalgie. Comme la plupart des 
affections rhumatismales , la ce'phalalgie dont il est ques¬ 
tion augmente la nuit. yoyez cephaeite , phrenesie , rhu¬ 
matisme. 

cEPHALALGiE GOUTTEUSE. La goutte peut se porter vers la 
tete , et donner lieu a une ce'phalalgie plus ou moins intense, 
mais rarement facheuse , si ce n’est dans le cas de goutte 
tres-violente. La ce'phalalgie precede souvent les acces de 
goutte : Dolor capitis ex tiissis scope signum sunt arthritidis 
preenuntium. La ce'phalalgie goutteuse parait affecter plus 
particulierement un seul cote' de la tete: Hemicrania et da¬ 
vits pluries sunt.... vel ex arthritied materid, hemicrania 
Ubenter in arihritidem plenariam obit. Klein. Vojez 
GOUTTE. 

CEPHALALGiE ERYSiPELATEusE. Elle peut etre produite parle 
de'faut d’e'ruption d’un e'lysipele auquel on est dispose' •, mais 
elle doit presquetoujours'etre attribue'e a lare'percussion, soit 
spontane'e, soit provoque'e d’un diysipMe ddja de'veloppd , 
surtout si la face en e'tait le sie'ge. On distinguera de cette 
cdphalalgie celle- qui accompagne I’e'iysipele compliqud 
d’affection gastrique. Toujours facheuse, mais cependant 
plus ou moins grave selon les sujets, selon la matiere de 
I’diysipMe, la cdphalalgie qui nous occupe n’est presque touy. 
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jours qu’un symptoitie de la phrene'sie qu’elle annonce on 
qu’elle accompagne. Vojez erysipele , phpcEnesie. Dhm 
erysipelas subilb cerebri petit rheninges aut ad.ipsum de- 
fertur cerebrum , -vehementissima in his pariibus exoritur 
infiammatio, intolerabili hi <egri excruciantxir cephalalgid, 
cut brevi accedit furor, et non raro violentissimi se adjun- 
gunt spastici subsultus quos plerumque mors sequitur. 
Stork. 

La cephalalgie precede la plupart des affections cutane'es; 
die est alors entierement symptomatique et peu dangereuse •, 
mais lorsqu’elle succede a la re'percussion des affections cu¬ 
tane'es , elle devient souvent facheuse par I’inflaramation qui 
se de'clare bientot apres, et qui participe de la nature de Tin. 
flammation re'percute'e. Voyez dartres, gale, mihaire, 
ROUGEOLE , SCARLATINE , VARIOLE , CtC. 

Les ce'pbalalgies par vices organiques seront produites par 
les de'pressions du crane a la suite de chutes, ou de coups 
porte's sur la tete j par I’e'paississement des membranes du 
cerveau apres leur inflammation, par I’e'tat variqueux da 
ses veines , par les ane'vrismes ou I’ossification de ses arteres, 
parle de'veloppement d’exostoses a I’inte'rieur du cr4ne, 

Les ce'pbalalgies qui reconnaissent les exostoses pour 
causes, seront mode're'es , si ces tumeurs osseuses sent peu 
saillantes , larges etlissesj mais elles seront tres-vives, si dies 
offrent des aspdritds qui blessent le cerveau et ses mem¬ 
branes. Le mouvement, les cris, la toux, et eii ge'ne'ral tout 
ce qui peut faire aborder le sang en plus grande quantity 
vers la tete , rendra ces ce'pbalalgies atroces. 

La substance ce'rebrale est elle-meme susceptible d’altdra- 
tions diverses , d’induration , d’ossification , de ramollisse- 
inent. Le vice canedreux peut aussi I’affecter. Toutes ces 
alte'rations et ces vices organiques seront autant de causes de 
ce'pbalalgies ou ce'phale'es facheuses par leur continuite' et 
par la difficultd de les distinguer, et I’impossibilite' ou Ton 
est sonvent de les gudrir. 

Des vers peuvent s’introduire et se de'velopper dans les 
sinus frontaux ; des fongosite's, des cancers peuvent affecter 
la membrane qui les tapisse j le muons peut s’y accumuler, 
s’y durcir; des exostoses s’y ddveloppent qiielqucfois : on 
congoit facilement que les douleurs quire'sulteront de Taction 
de toutes ces causes, pourront simuler les ce'pbalalgies , dont 
il sera tres-difficile de les distinguer. 

La cdphalalgie nerveuse s’observe chez les snjets doue's 
d’une extreme irritabilite , chez les hj-pocondriaqaes , cbe* 
les femmes hyste'riques, et souvent alors on la ddsigne par le 
nom de clou, a cause de la sensation dprouve'e j elle s’observe 
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aussi dans les premiers mois de la grossesse; quelquefois elle 
est d^termine'e par certains vents, surtout par ceux du midi 
et de I’ouest. Cette ce'phalalgie cede aux antispasmodiques 
et au traitement des affections dont elle est un symptome. 
On doit rapportcr a la ce'phalalgie nerveuse celle qui persiste 
apres I’empoisonnement par les me'taux , et principalement 
par le plomb , celle qui suit I’usage des mercuriaux. Koyez 
EMPOISONTSEMENT, PLOMB et MERCURE. 

La ce'phalalgie sympathique de certains dtats de I'estomac 
survient lorsque ce viscere est trop chargd d’alimens, ou qu’il 
en contient d’indigestes ou de mauvaise nature. Elle se ma- 
nifeste lorsqu’il existe un foyer sabunal ou bilieux, lorsque 
des substances ddle'teres ou ve'ne'neuses ont dtd introduces 
dans les voies digestives, lorsque des vers s’y sont de'veloppe's. 

EMBARRAS gastrique, empoisonsiement, vers, ete. 
CEPHALALGIE FEBRILE. La ccphalalgie peut etre regarde'e 

comme un des symptomes pre'curseurs et concomitans de la 
plupart des fievres. Mais elle sera de nature diffe'rente, siii-i 
vant la fievre dans laquelle elle se manifeste. On doit rap- 
porter aux ce'phalalgies sanguines celles qui sont dprouve'es 
dans les fievres inflammatoires , dans les fievres aigues, dans 
le stade de chaleur des fievres intermittentes, etc. Quant aux 
ce'phalalgies des fievres gastriques , a celles des fievres bi- 
lieuses continues, ou qui persistent dans les apyrexies des 
intermittentes , elles tiennent a des e'tats particuliers des 
voies digestives , et doivent etre assimildes a celles dont nous 
veuons de parler. 

La cdphalalgie fe'brile est un g^mptome important, duquel 
on peut tirer des indications pour le traitement, et sur lequel 
le pronostic se fonde dans plusieurs cas. 

Dans les fievres pernicieuses , la cdphalalgie est quelque¬ 
fois le symptome essentiel, quelquefois raeme elle est le seul 
symjitbme par lequel ces fievres semanifestent..Fb^e^FiEVRES. 

rvous avons plutbt indique' que tracd le traitement qui 
convient a quelques cdphalalgies j nous avons du renvpyer, 
pour la plupart, aux maladies dont elles sontun symptome. 
Nous exposerons ici quelques moyens ge'ne'raux proposes 
indistinctemcnt par plusieurs auteurs, dans les cas de cepha- 
lalgies opiniatres dont la cause est inconnue. Ils pCuvent bien 
r^ussirquelquefois, maisdtantrarementadapte'sala nature de 
la maladie, ils doivent plus souvent rester sans effets pu n’en 
produire que de mauvais. Nous tacherons done de les rap- 
porter aux cas particuliers danslesquels ils peuvent convener, 
ft d’indiquer ceux dans lesquels ils peuvent nuire. 

Des ce'phalalgies tre?-rebelles ayant cesse' apres la coupe 
des cheveux •, d’autres, au contraire, ayant disparu-iorsqu’on 
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les e^it laisse croitre , il sera bon., dans les ee'pbalalgies opf- 
niatres, de raser la tete , si les cheveux sent longs,, et de les 
laisser croitre , s’ils sent courts. 

Des lotions fre'quentes de la tete e'tant souvent une cause 
de ce'phalalgie , on devra les cesser lorsqu’on pourra pr6u- 
mer qu’elles I’ontproduite; il sera bon , au contraire, de lavep 
la tete avee de I’ean savonense si Ton peut attribuer la ma- 
ladie au de'faut de proprete'. 

L’applicatio.n d;e la glaee et de la- neige ne doit pas etre 
propose'e comme un mojen ge'ne'ral j elle ne peut convenir 
que dans quelques cas particuliers •, dans celui de ce'phalalgie 
nerveuse, dans celui de ce'phalalgie sanguine, qui annonce 
I’apoplexie chez des sujets ple'tboriqpes, chez les asthmati- 
ques , chez ceux qui jouent des.instrumens a vent ,.chez les 
SDuffleurs de bouteilles, ete. 

Le tabac et les poudres irritantes, aromatiques, introduites 
dans les narines , operent quelquefois une re'vulsion avanta- 
geuse; mais elles sent souvent inutiles , comme dans les ce'- 
phalalgies par vices organiques; elles sont nuisibles dans les 
ee’pbalalgies saburi-ales et bilieuses., ou les douleurs sont 
augmente'es par I’e'ternuement: elles doivent etre proscrites 
dans les cas de ee'pbalalgies sanguines tres-violentes, ou elles 
ponrraient de'terminer I’apoplexie. 

L’origan, le serpolet, le thym>, la sauge , la marjolaine , 
la lavande , et en ge'ne'ral toutes les plantes appele'es ce'pha^ 
liques a cause des proprie'te's qu’on leur supposeut dans les 
affections de la tete, ne pourront convenir que comme re- 
medes stimulans et toniques dans les ee'pbalalgies catarrhales, 
et lorsqu’il faut porter a la peau. 

Le ve'sicatoire et le-seton sont indique's dans la plupart 
des ee'pbalalgies opini^tres , ,soit qu’on se propose-de de'tour- 
ner une irritation nerveuse fixe'e a I’inte'rieur, soit qu’on 
veuille ope'rer une re'vulsion, lorsque la ce'phalalgie reconnait 
pour cause une me'tastase quelconque. Ils ne seront nuisibles 
que dans les ee'pbalalgies bilieuses et sanguines, et iuutiles 
que lorsque la cdpbalalgie est produite par des vices orga¬ 
niques. 

Le ve'sicatoire pourra etre appliqiid de plusieurs manieres: 
il faut en couvrir la tete dans certains cas de me'tastases; 
mais il suffit ordinairement de I’appliquer a la nuque ou der- 
riere les oreilles. Il produit souvent i’eflfet que Ton en at¬ 
tend , lorsqu’on le fixe settlement au bras. 

L’application du moxa est un moyen d’une violence ex¬ 
treme , dont on ne doit tenter I’emploique lorsque les autres 
remedes ont dtd sans etfet : on ne pent guere de'terminer les 
eas ou il convient. Seulement on peut dire qu’on I’a vu 
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r^ussir, surf out dans les ce'phalalgies nerveuses , rliumatis- 
males et goutteuses. J^ojez moxa. 

L’arte'riotomie pent etre pratiquee avec succes dans les ce'¬ 
phalalgies sanguines j dans les autres cas, ce mojen peut etre 
regarde' comme tres-incertain, quoiqn’il ait quelquefois de'- 
termine' la gue'rison. 

Harvei pre'tend avoir fait cesser des ce'phalalgies anciennes 
par la ligature ou I’oblite'ration des arteres' superficielles du 
crane; mais si Ton considere qpie les arteres exte'rieures de 
la t^e ne sont que des divisions de celles qui portent le sang 
au cerveau, et que leur oblite'ration doit faire refluer vers cet 
organe le sang auquel elles devaient donner passage , on 
verra que le mo;5fen est plus souvent dangereux qu’avan- 

Louis Touret vante I’ope'ration du tre'pan dans les cas de 
ce'phalalgies rebelles. Ce moyen ne peut etre propose' que 
lorsque la c^phalalgie sera produite par des e'panchemens , 
des exostoses, des fongus de la dure-mere; mais, outre qu’il 
est diflScile de reconnaitre I’existence de ces causes , il est 
presqu’impossible d’assigner le lieu qu’elles affectent, ce qui 
rendrait toujours I’ope'ration incertaine et souvent inutile , 
a moins qu’on n’applique trois ou quatre couronnes> Si un 
fon^s , apres avoir de'truit les os du crane, faisait une saillie 
au dehors , et que la douleur puisse etre attribue'e a la le'- 
sion de la dure-mere par les aspe'n'te's osseuses, dans ce cas 
seulenaent on pourrait appliquer le trdpan avec certitude de 
succes. Vojez thepan et fongus de dure-mere. 

On a longtemps vante' les bons effets de la salivation mer- 
cui'ielle dans les ce'phalalgies rebelles ; mais si les mercuriaus 
ont rdussi dans des ce'phalalgies ve'ne'riennes, ils doivent tou¬ 
jours etre regarde's comme mauvais dans les autres cas, 
surtout donne's au point de provoquer la salivation. 

L’e'lectricite' peut ^tre employee dans les ce'phalalgies ner¬ 
veuses, et surtout dans eelle qui reconnait pour cause certains 
vents, . (pariset) 

POBZTO (simon), De capitis dolore Eneomion. ih-So. I^eapoli, i538. 
— Id. va-I^^. Floreritia: , i55i. 

fioopyt (jacqaes), An propria singulorum in capitis dolorihus curatio ? 
affirm., Diss. inaug. resp. Jac. Caron, in-fol. jParisiis ’ 1549. 

PABRicius (jacques), De cephalalgia, Diss.m-/^°. liostochii, 1617. 
-- De novanlicfuo capitis morbo et dolore, cum aliis difficilioribus 

tpynrtuUis materiispracticis, Diss. Sostochii, idifO. 
SCHILLING (sigismond), De dolore capitis, Diss. in-4°. Lipsice fi6ig. 
ROLPiKK (werDci), Ordo et methodus medicims specialis commentatorice, 

as 0 ill'll cognoscendi et curandi dolorem capitis, ad normam 
veterum et noaorum dogmatum proposita ; prcemittitur dissertatio de 
sfUthorUius practicis lence , 1611. 
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i653, ua Opuscule sp&ial snr cette tnatiere, et plusieurs Dissertations 
sur la cephalalgie en particulier, outre celle que j’indiijae : la prenujre est 
de 1629. 

laAsics (j.), De dolore capitis, Diss. in-4°- Regiomonti, 1640. 
M(aDitJs(.Gqde£bri), Dedolpre capitis, Dks. iaapg. resp. J. C.Fmmmam, 

in-4“. dencB, i653. 
SCHENK (jeim Theodore), De dolore capitis, Asi. in-4''. lenes , 166S. 
MEIBOM (Henri), De cephalalgia, Diss. inaiig. resp. Momberg,m-l^e. 

Melmsladu, 1672. ’ ... 
L’iU>isti‘e apteiir rend ponjpte des jyntptdmes qu’il a 

et sa Dissertation pr&ente en ao"'" -™ 
clioisies et instructives. 

abend (jean ceorges), De cephalalgia , Dies, in-lo. Lugd. Batav. 

EOHw^(jeat)), De cephalalgia, Diss. in-4P. Lipsits, 16&0. 
BRDNO (jacqnes pancrace), De cephalalgia, Diss. 10-4°. Allotfii, 5682. 
MAPPUS (Marp), De cephtdalgip, £>fsj..inr|°. .drgeatarati, ifigi- 
VACGHAN (Francois), De cephalalgia , Diss. in-4°. Lugd. Batav. 1692. 
PAHLi (jean Guillaume), De dolore capitis, Diss. in-i^. TJpsice, ifej. 
exAHE (g. e.), De cephalalgia Uiaco-licematica, Drogr. 10-4°. Haloe, 

1698, 
HOFMANN (Fj^ric), De dolore cephalipo, Diss. in-4e. Malm , ijSi. 
JUNKER (jean), De dolorihus capitis scandalo rriedicortart d^culfer re- 

movendo, Diss. m-^°. Malce, 
^ALEMANN (NicoIas Geoiges), De cephalalgia, imprimisgue ilia qum con- 

sensqalis ex abdomine est, Dies, in-4''. M.elmstadii, tqS5. 
iSficoLAi (Ernest Antoine), De diversts doloris capitis speeipbus, Diss. 

in-4P. lence, ijdS. 
MORGAN (xhonaas), De dolore ccf itis, Diss. in-^e. Edimburgi, 1769. 
STAPLETON (cbatlcs), Quid capitis dolor? qum ejus species ? qum causa ? 

qum curandi methodus ? Diss. inaug. prms. Mart. Fan der Belen, 
in-4''. Lovanii, decernh. trjqq. 

PLOU.CQUET (Guillauipe codefioi), Cephalglgiq meUrqdo naturae accqttppo- 
data, Diss. in-4''. Tvhingm, 

STUCKENS (jean Francois) , De dolore capitis, Diss. inaug. prms. Mart. 
Fan der Belen , in-4'>. Lovanii, 18 august. 1787. 

D pxisle une foule d’antres Dissertations sur la c^halalgie. Je me hornerai 
k indiquer les auteurs de celles qui m’ont para dignesd’&re cpnsultees: 
Sascher, j577j Arapsing, 1619; Halbach, 16.97; Hilbrand, 1668; 
Johren, 1674; Schelhammer, 1678; Rotarius, 1082; 'Wedel, 1686; 
Sehlitt , 1689; Hcnninger , tfigt ; Leydeck , 1697 ; rNnys; iMij 
Eyser, 1708; Depre, 1722; Brendel , 1747; Mara, 1749; Oar^ 
mann, 1788; Opdorp, 1789. 

Je dois mentipuner plus particnlierenjient la dis^tation dn dqcteuy 
Hodelist, et celle de Joseph Polza, insert dans le second yoliime de la 
Collection .d’opuscules snr les majadies chroniques, publiee 'en lalin par 
Eyerel; iutS''. Vienne en Autriche, 1789. 

CEPHALARTIQUE , adj. de netpttKti, tete , et ctfni^a, 
je rends sain. On a donne' cette dpitiiete a des substances me'- 
dicinales que Pen regardait comrae propres a pnrger k tete, 
a de'barrasser cet org^ine d’bumenfs .que I’onsuppoa^iit le char¬ 
ger , le tourmenter. 
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On dira plus loin ( Vojez le mot ptjrgatif ) combien la 
purgation avail d’importance dans I’ancienne pratique de la 
ine'decine : savoirpurger et le faire avec les agens convenables 
semblaietit etrela base, le fondement delalhe'rapeutique. On 
avail des purgatifs pour toutesles parties; or, la tete est un ap- 
pareil organique , dont les fonctions sont assez pre'cieuses, 
pour qu’on ait cbercbe' des ceplialartiques , ou des purgatifs 
qui devaient avoir une sorte d’affinite' avec cet orgahe. Mesu^ 
nous cite coname tels , I’agaric , I’aloes j la coloquinte, les 
myrqbolans, ,etc. ( babbier ) 

CEPHALEE, B. f. cephalcea , tneme dtjmologie que 
c^pbalite. Gette expression de cdpliale'e, iiidique une douleuf 
de tete qui, par sa nature, sa fixitd, sa dufc'e et sa pe'riodicitd , 
doit etre regarde'e comme une aflectron sui generis, comme 
ime ve'ritable maladie locale. 

La ce'phale'e tient ordinairement a des atteintes de rhurna- 
tisme ou de goutte jle phissouvent die ne tient ^ aucun prin^ 
cipe, a aucune cause connue, et Ton voit dcbouer contre 
eiie tousles sec'ours de Part. Ses cai-acteres, ses pdriodes, 
sa durde, son intensitd, son sidge, sont variables a I’infini. Les 
donleurs sont feibles , fortes ou intole'rabies, sont iancinantes', 
profondes , pesantes, pulsatives , etc.; elles reviennent tons 
les jours a des heures d'e'terinine'es ou inde'termindes, tons 
les hnit jours, tous les mois , a des saisons fixes , vers les 
solstices ou vers les dquinoxes, etc.; elles durent quelques 
jours , quelques mois, ou pendant des annees entieres; on en 
a observe' de buit, dix ans de date, et plus. Ges ce'phaldes pew- 
vent'etre fixdes vers I’occiput, oule vertex, ou vers les rdgions 
orbrtaires, froDtales ,temporales,parie'tales, etc. Quelquefoi's 
elles ne se font sentir que sur un seul c&td de la tete; elles 
prennent alors le nom de hemicranie ou de migraine. 

Cbez les uns , la ce'pbalde provoquera le vomissement, et 
chezles autres elle provoquera I’assoupissement, des nausdes, 
de I’anorexie , des gouts ddpravds, des fantaisies, ou d’aulres 
affections assez bizarres. 

On a vu des cdphaldes longues ou internes se terminer par 
I’abolition d’une ou de plusieurs facultds rntellectuelles. 

Nul mode ge'ndral de traitemenlne pent dre indique centre 
la cdpbalde. Tout ici consiste dans I’dtude profonde ou la 
connaissance iutime que doit faire ou avoir le raddecin de la 
constitution particuliere dii malade-, et des causes diverses 
auxquelles il a pa etre exposd. (hili,ieb-wikslow) 

peet6t (jean )e), An cephakcB terehra ? affirm. Diss. inaug. resp. Sin 
Boullot. in-4°, Parisiis, i644. 

coBDELtE (jean), An r.epTtalece venarum jiigularium sectio? nffiirj 
DUs. inaitg. resp. Cl. Mar’UUer. in-4°. 'Parisiis, 1674- 
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i5TRirvE(j. ph.), fiesolutio aphorismi decimi sectiofiii sextce Hippocratis, 

in qua traditur prognosis cephalece. Diss. in-4°- lenoe, 1676. 
HOFMAsw ( Frede'nc ), De cepkalea cum inanoderalb hcemordioidum 

fluxu smpias repetente , Z)£«. in-4°. Maim , n35. 
hEssler (nathieu), De cepkalea^ Diss. Erfordits, 

(F.P.C.) 

CEPHALIQUE , adj . ■cephdlicm, ■Kecpa.Ktm;, de 
tetej se dit en ge'neral de ce qui appartient ou de ce qui a 
rapport a la tcte ou a quelques-unes de ses parties. 

On a nomm^ veine cephalique, la grande veine superfi^ 
cielle externe du bras qui s’^tend de la partie infe'rieure de 
ce membre jusqu’a la veine axillaire dans laquelle elle s’ouvre 
au niveau de la tete de I’hume'rus, apres s’etre d^gag^e de 
I’ietervalle celluleux qui se'pare le deltoide du muscle grand 
pectoral. Les anciens avaient coutume dlouvrir cette veine 
dans les affections de la tete, peut-etre parce qu’ils avaient 
observe' qu’elle s’anastomose presque constamment avec la 
veine jugulaire exteme , par un rameau assez volumineux, 
qui passe tantot devadt, tantot derriere la clavicule j mais les 
valvules nombreuses qui existent dans la veine ce'pbalique s’op- 
posent a ce qu’on puisse, en I’ouvrant, ope'rer un de'gorge- 
ment imme'diat dans les vaisseaux du cerveau. . 

Artere ou troivi ce'pfialique, nom donne' par le professeur 
Cbaussier a Particle carotide primitive. T^oyez caROTJDE. 

Tronc brachio - ce'phalique, denomination donnde par le 
meme anatomiste au tronc commun de I’artere sous-claviere 
droite et de la carolide primitive du meme cote'. 

Medicamens ceplialiques. On a appliqud cette denomi¬ 
nation a certains me'dicamens auxquels on attribue les 
proprietes de fortifier le cerv^eau et les nerfs qui en e'ma- 
nent, de re'veiller leur action afifaiblie ou suspendue j de fairo 
cesser les douleurs opiniatres de tete 5 la plupart des subs¬ 
tances qpe Ton a conside'rees comme ce’phaliques, sont aro- 
matiques, volatiles , balsamiques. Depuis que Ton s’est livre 
avec soin a I’e'tude des diffe'rentes affections du cerveau et des 
nerfs , et surtout depuis que I’on s’est occupd de recherches 
suivies sur les alte'rations organiques que peuvenf dprouver 
ces parties dans les diverses maladies auxquelles ellessontsu- 
jettes , on a du beaucoup perdre de la confiance que I’on ac- 
cordait aux me'dicamens ce'pbaliques, aromatiques ou balsa- 

,miques , et cbercber d’autrcs moyens tbe'rapeutiques qui pus- 
sent les remplacer dans les cas ou leur emploi serait inutile 
ou nuisible. T^ojez derivatif, evacuant, refrigerant, 
REVULSIF. 

Empldires ceplialiques. Ce nom a dte' donnd a des em- 
' platres que Ton croyait propres a attirer au debors ou a relever 
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^es poTtions d’os du crane enfonce's a la suite de fractures. 
Les chirurgiens n’accordent plus de semblables proprie'te's a 
aucune pre'paration emplastique , et recourent a des moyens 
plus emcaces pour faire cesser la compression du cerveau 
produite par des os enfoncds sur la dure-mere, ou engages 
dans I’e'paisseur de cette membrane, yojez cr^ne , {pathol.) 

■VREVAN. (MARJOLIH) 

TFAKN (Mathiea George), De inani specifici cephalici in cephalalgia usu- 
Dies, in-40, Erlangce , (f. p. c.) 

CEPHALITE, s. f. cephalitis, de Y.ttSjAM, tete ; inflamma¬ 
tion de I’ence'pbale ou cerveau en ge'ne'ral. II y a longtemps 
qu’on sail que le cerveau est susceptible d’inflammation aussi 
bien (pie les autres organes et les autres tissus j mais cette 
maladie e'tait encore peu connue au commencement du siecle 
oil nous vivons , et on la confondait gene'ralement avec la 
pbre'ne'sie ou inflammation de Tarachnoide, comme on confon¬ 
dait la pleurdsie avec la pdripneumonie, la cardite avec la pe- 
ricardite. Bichat, lui-meme, qui avait tant insistd sur I’i- 
solement des Idsions propres a chacpie tissu, croyait que la 
(Substance cdre'brale ne s’enflammait jamais que conse'cutive- 
ment et a raison de sa contiguitd avec I’arachnoide. M. Re- 
camier a dissipe' tons les doutes qui re'gnaient encore a cet dgard. 
II a fait connaitre les ve'ritables caracteres de I’inflammation 
du cerveau j a montrd en quoi elle differe de celle des menin¬ 
ges , et a confirmci dans la pratique les vues qu’il avait e'mises 
dans ses cours. Suivant M. Halle', on trouvc dans Hippocrate 
une description exacte, quoique succincte, de la ce'phalite: elle 
y est de'signe'e sous le nom d’cedeme ducer/eau (lib. lu de 
morb. tom. 11. p. 96, e'dit. de yanderLinden) mais ce 
qui prouve qu’Hippocrate n’en a pas me'connu le caractere 
iuflammatoire, c’est (pi’il dit que le gonflement du cerveau 
dont il parle est I’effet d’une phlegmasie, et que dans le trai- 
tement, ilconseille la saigne'e. Void, au reste, quels sontles 
caracteres de la ce'phalite : 

Aflaiblissement graduel de Taction musculaire dans une 
partie ou dans toute une moitie' du corps , avec contraction 
plus ou moins douloureuse des muscles paralyses j alte'ration 
(igalement lente et gradue'e , souvent partielle des fonctions 
intellectuelles et sensoriales; alt(iration particuliere des traits 
de la face qui semblent perdre toute expression, comme dans 
Tidiotisme. A ces caracteres, on distinguera facilement la ma¬ 
ladie dont nous parlonsj mais il est a propos d’en donner 
une description un peu plus e'tendue. 

Les causes de la cdpbaUte sont, en ge'ndral, celles de toutes 
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les inflaiximations3 mais on doity joindre la commotion du 
cerveau, soit par un coup, soit par une chute sur la tete, 
sur les pieds ou meme sur d’autres parties j une forte con¬ 
tention d’esprit, des veilles prolonge'es, la repercussion d’uii 
ei^'sipele de la face , etc. 

Ordinairement cette maladie n’est annonce'e par aucun 
s_^pt6me pre'curseur, et les premiers symptomes qui se ma- 
nifestent, sent I’indice d’une inflammation de'ja existante d’une 
partie quelconque du cen^eau, 11 suivient d’aboid dans quel- 
ques-uns des muscles soumis a la volontd, un affaiblissement 
qui est a peine sensible , mais qui fait peu a peu des progres, 
et auquel succede au bout de quatre, sept, onze ou douze 
jours j une veritable paralysie ou une he'iniple'gie compile. 
Ainsi, souvent on observe dans cette premiere pe'riode un 
reMchement de la paupiere snpe'rieure, le strabisme , le spasme 
cynique j quelquefbis une sorte de trismus : la parole s’embar- 
rasse, la voix se perd , les mouvemens des membres devien- 
nentdilSciles impossibles meme, etc. Les organes des sens 
du meme cote' sont aussi plus ou moins alFectds, il y a quelque- 
fois exaltation, mais plus souvent diminution dans la sensibi- 
lite' de I’mil ou de I’oreille. Les fonctions de I’entendement 
s’affaiblissent aussi peu a peu, la me'moire ou une partie de 
la me'moire se perd j le jugement devient obtus , lavolonte' 
incertaine. II est rare que toutes les facultds intellectnelles 
soient eh tneme temps Idsdes : la mdmoire est de ces facul- 
tds celle qui pre'sente le plus de bizarrerie. Enfin le visage, 
comme nous I’avons dit, prend un air d’e'tonnement et de 
stupidite' foi't remarquable. 

Ce qu’il y a surtout de particulier dans cette maladie, 
e’est I’espece de discordance des symptomes entre eux. Ainsi 
les muscles paralyse'^e sont a des degrds diffe'rens; les uns 
sont en contraction, tandis que d’autres sont dans le relache- 
ment: souvent I’he'mipldgie est complete et les faculte's in- 
tellectuelles sont a peine altdre'es : d’autres fois, le conlraire 
a lieu, quoiqu’iln’y ail jamais un veritable de'lire. 

Les fonctions de la vie organique sont rarement de'raugdes: 
le pouls est seulement faible et un peu serre', du moins dans 
la .plupart des cas. 

Les symptomes que nous venous d’e'noncer sont ceux de 
I’inflammation du cerveau proprement dit: il parait que celle 
du cervelet prdsente quelque difiereuce j mais comme elle a 
dtd quoins souvent observe'e, ses caracteres sont e'tablis d’une 
maniere moins positive. Il ne sera pas inutile d’en citer ici 
une observation: e’est M. Ducrot qui va nous la fonrnir. 

« Une femme de cinquante-neuf ans, dprouvaitdepuis en¬ 
viron trois mois, et sans cause connue , une langneui- gene- 
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rale et une ce’phalalgie qui occupait la partie poste'rieure de 
la tete. A ces sjmptomes qui augmentaient graduellement, 
on vit peu a peu se joindrc des palpitations, des digestions 
pe'nibles, des nausees, des douleurs assez vives ala re'gion 
de I’estomac, une morosite' extraordinaire, de la propension 
an sommeil et une sorte d’engourdissement des faculte's intcl- 
lectuelles, sans le moindre indice de dclire. Ce fut inutile- 
ment que Ton mit en usage divers moyens; rien ne put ar- 
reter les progres de la maladie qui se termina par la mort, 
apres six mois de durde. Pendant les deux dernicrs mois , la 
malade’ se plaignit d’un le'ger sentiment de formication dans 
tout le cote' droit du corps } les membres de ce cote' parais- 
saient un peu plus faibles que ceux du cotd gauche. A I’ou- 
verture du cadavre , on trouva un abces considdrable, occu¬ 
pant la presque totalite' du lobe gauche du cervelet. Les or- 
ganes renferme's dans l,a poitrine et dans le bas-ventre e'taient 
sains ». 

Revenons niaintenant a lace'phalite , envisage'e d’une ma- 
niere ge'ne'rale : elle peut se terminer, ou par re'solution on par 
suppuration oupar d’autresldsions. La re'solution s’opere quel- 
quefois assez-promptement comme nous en avons vu un exem- 
ple. Alors les sjlnptomes diminuent d’intensite', mais il restc 
toujoursune certaine debilite''dans quelques-unesdes fonctions 
ce're'brales, et les muscles quiavaient ete paralyses ne repren- 
nent jamais toute leur e'nergie. Si les accidens, au lieu de di- 
miuuer, vont en augmentaut, on doitcraindre la suppuration. 
Dans cecas,il survient ordinairement des symptomes d’ataxie 
oud’adynamie, et le malade succombe au bout de deux, trois 
on quatre septenaires, avec tous les signes d’une apoplexie qui 
n’est que consecutive.Mais si I’inflammationdevient chronique, 
la maladie se prolongc inddfiniinent, et la mort en est e'ga- 
lement I’ine'vitable terminaison. 

Nous avons du de'crire la ce'phalite dans son e'tat de sim- 
plicite : on concoit bien que les symptomes doivent varier a. 
raison des complications , et que le de'lire, par example , qui 
n’appartient point a cette phlegmasia, se manifeste lorsqu’elle 
est jointe a I’inflammation de I’arachno'ide. II en est de meme 
des signes qui sont propres a I’hydroce'phale , I’apoplexie, etc. 

La ce'phalite est par elle-meme une maladie grave , et il 
est tres-rare que ceux qui en sont affectds n’y succombent 
pas, Lors meme qu’elle est peu intense et tres-circonscrite, 
elle laisse toujoiirs quelque de'rangement dans les fonctions 
dela vie animale. Ses complications la rendent encore plus 
gdn^ralement funeste. 

L’inflammation de la substance ce're'brale n’est pas tres-fa- 
cile areconnaitre sur le cadavre : elle consiste seulement dans 

4. 28. 
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une rougeur l^gere et une sorte de dessechement de la partie 
alFecte'e, qui est comme granule'e. Les vaisseaux voisins sent 
aussi plus injecte's. Mais lorque la suppuration a lieu, on la 
distingue facilement au ramollissemeut et a la de'sorganisa- 
tion totale que Ton rencontre dans une partie plus ou moins 
etenduc du cerveau. Onaquelquefois trouve' des lobes eutiers 
re'duits en putrilage. 

Les maladies avec lesquelles la ceplialite a le plus d’analogie, 
sent I’apoplexie et la phre'n^sie {Vojez ces mots); mais elle S8 
rapproclie beaucoup plus de la premiere que de la seconde. 

A I’e'gard du traitement, on peutle diviser en pre'sen'atif, 
en curatif et en conse'eutif. Le premier consiste a Writer les 
causes connues de cette maladie, et a en combattre les efifets 
le plus promptement possible. Ainsi , des qu’une chute ou 
un coup violent font ci'aindre I’inflammation prochaine du cer¬ 
veau , il faut recourlr soit a la saignee, si le sujet est vigou- 
reux, soit aux ventouses applique'es sur la tete, moyeii recom- 
mande' par M. Pi^camier^ soit, comme lepratiquait Desault, 
a desLoissons e'me'tise'es. On peut aussirecouvrir la tete d’un 
ve'sicatoire ou appliquer la glace. 

Le traitement curatif consiste dans un usage bien entendu 
de la saignee et des divers stimulans. La saigne'e ge'ne'rale est 
rarement utile, mais I’applical^on des sangsues soit, aux tem- 
pes, soit au foudement ou a la vulve, est souvent avantageuse. 
Parmi les irritans, on doit employer de preference les pe'di- 
I'uves tres-chauds, les sinapismes , les ve'sicatoires, les lave- 
mens purgatifs j mais on doit s’abste.nir des dmdtiques qui aug- 
menteraient la congestion ce'rdbrale. On conseille aussi, lors- 
que la maladie pre'sente un caractere rdmittent, I’usage du 
quinquina, soit en substance, soit en ddcoction. Le regime 
doit etre severe, stirtout dans le commencement: on pet^ 
met ensuite peu a peu des alinjens a mesure que les symp- 
tomes diminuent d’intensite', et que la resolution s’opere. 
Si I’inflammation devient clironique, on ne peut qu’insister 
sur les divers stimulans, et il est alors ne'cessaire de soute- 
nir les forces du malade. 

Il y a enfin, dans les cas les plus heureux, un traitement 
conse'eutif, qui a pour objet de diminuer et de faire dispa- 
raitre, s’il est possible, les suites que la ce'phalite laisse apres 
elle. Le quinquina, les stimulans diffusibles , les sudorifiques, 
rdtablissement d’un exutoire ; tels sont les moyens qu’il con- 
vient alors d’employer. On les varie et on les modifie sui- 
vant les circonstances. 

Ce que nous venons de dire de la cdpbalite est extrait en trande partie d’une excellente theserdeemment soutenue dans 
t Faculte' de Paris , et dont on trouyera le titre ci-apres. 
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C0!rsTA.!fTi3f, Diss. de encepluililide. Lipsue, 1800. 
HS.AETMANIV , Diss. de encephaiituUs diagnosi. Abo. 1802. 
DnCHOT (F. G. B.), Essai sur la cephalite ou inflammation flu cerveau. in-4°. 

Paris, 1812. 
(satAry) 

CEPHALOMETRE, s. m. instrument destine a mesurer 
les diverses dimensions de la tete. Cette denomination de'- 
rive de deux racines grecques, v.s<^a.hY), tete, et de ptsrpoy , 
mesure. Un instrument de cette espece ne peut etre d’aucune 
utilite pour faire connaitre , pendant le travail de I’enfante- 
ment, les diametres de la tete , dans les cas ou Ton aurait 
lieu de craindre qu’ils ne fusseut pas dans un rapport con- 
venable avec ceux du bassin dont I’e'tendue serait moindre, 
parce qu’il est impossible de s’assurer si elle est saisie dans 
telle direction, piutot que dans telle autre. Les branches, 
au lieu, de porter exactement sur la portion centrale des 
cote's de la tete, qui est I’endroit ou elle olTre le plus d’dpaia^ 
seur, peuvent etre situe'es de maniere qu’elles embrassent 
une rdgion plus rapproclie'e du front ou de I’occiput. Or, 
Ton sait qu’a partir des protube'rances parie'tajes , les dimen¬ 
sions de la tete vont en diminuant a mesure que Ton appro- 
che de ses extre'mite's Dans le cas memo ou Ton serait par¬ 
venu , au nioyen du ce'phalometre, a dvalucr avec pre'cisioa 
le volume de la tete , les avantages qui en re'sulteraient pour 
la pratique des accoucliemens , dans les cas de re'trdcissc- 
roent conside'rable du bassin, ne seraient pas aussi grands 
qu’on pourrait le croire au premier abord. Quoiqu’on ait 
ddtermind rigoureusement de quelle quantite' le volume de 
la tete est disproportionnd a I’ouverture du bassin , cela ne 
suSirait pas pour decider si les secours de Part seront ne'ces- 
saires , et surtout pour e'tablir si les circonstances sont tel- 
Icment de'favorables qu’il faudra recourir a un moyen extreme. 
11 faut encore avoir e'gard a la mobilite', a la flcxibilite de la 
tete, qui sont tres-variables. A raison de cette dcrnicre dispo¬ 
sition , une tete , quoique plus volumineuse, pout sc mouier 
a travel's une filiere assez resserre'e pour s’opposer a la sortie 
d’une autre, quoique plus petite, mais dont la soiidite' nelui 
permet pas d’e'prouver une re'duction lorsqu’elle est compri- 
mde. II ne serait tres-important, dans Part. des accouche- 
mens, de fixer, d’une maniere pre'cise, le volume de la 
tete , qu’autant qn’elle serait incompressible , et que le bassin 
de'fectueux ne serait pas susceptible de s’agrandir par une 
deduction survcnue simultane'ment a toutes les symphises. 
Or, la' tete est compressible , et la re'duction dont elle est 
susceptible offre beauccup de varie'tds. La quantite' dont la 
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cavite du bassin peut s’agrandir pendant les efforts de I’ac- 
couchement, pre'sente aussi de tres-grandes diffe'rences. 

(gaudies) 
CEPHALO-PHARYNGIENjadj. cepJialo-pharjngceus, qui 

sppartienta la fois a la tete, jtSiJscAij, et auphaiynx, 
Winslow a donne' ce nom a un petit faisceau musculeux qui, 
de la face infdrieure de I’apophyse basilaire se porte a la par- 
tie moyenne supe'rieure et poste'rieure du pharynx, ou il s’u- 
nit avec celui du cote' oppose'. Ce faisceau fait partie du conS' 
tricteur supe'riem’ du pharynx. JToj-ez constricteur. 

CEPHALOPONIE, s. f. cephaloponia, de'rive' de 
tete , et de ’ttbvos , douleur; douleur de tete. Ce terme est 
inusite' j on pre'fere employer celui de cephalalgia. Vofei 
ce mot. (l.b.) 

CERASTE, s. m. cerastus, de'rive de uspeic, cornej sorte 
. de vipere a laquelle on a donne' ce nom, parce que sa tete est 
surmonte'e de deux e'minences qui simulent des comes. Ce 
serpent, de'signd par les naturahstes sous le nom de coluber 
cerastus, ou de coluber comutus (Hasselquirt), habite les 
contre'es les plus ardentes de I’Afrique septentrionale, de 
I’Arabie et de I’Egypte j il fiiit les terres mare'cageuses et ne 
semble se plaire que dans les sables arides , dans lesquels il 
se creuse une retraite , d’ou il ne sort que pendant la nuit 
pour aller a la poursuite des rats et des gerboises, et de quel- 
ques petits reptiles dont il fait sa proie. (Bruce, Vc^ageaux 
sources du JSil, tome in, pa^es 256, aSy.) 

La longueur la plus ordinaire de cette espece de vipere 
est de plus de deux pieds } sa queue est tres-courte, et 
sa tete aplatie : elle a le museau court, gros; le der- 
riere de la tete offre un rdtre'cissement marque'; I’iris est 
d’un vertjaun^tre, et lapupille forme un fente perpendiculaire 
en se contractant. On obsen^e au dessus de chaque ceil une 
espece de come mobile, qui est implantde parmi les e'cail- 
les qui ferment les parties supe'rieures de I’orbite. Ces e'mi- 
nences, entourdes a leur racine de petites dcailles, reprd- 
sentent une sorte de pyramide quadrangulaire , sillonne'e a 
chaque face par une rainure profonde (Lace'pede, His. nat. 
des rept., vol. ii, p. 74.) Les naturahstes ont e'te' peu d’ac- 
cord sur les comes du ce'raste, ce qui prouve de plus en plus 
combien I’art d’observer est difficile , puisqu’on a pu soutenir 
des opinions si contradictoires sur un fait aussi aise' a vdrifier. 
Les comes , au nombre de deux , selon quelques-uns, sont 
portdes jusqu’a huit par les autres ; il en est qui les corn- 
parent aux tentacules des escargots; d’autres les regardent 
comme des sortes de dents; enfin, on trouve quelques natu- 
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ralisles qui nient I’existence de ces comes, ou qui jjre'tendent 
que celles qu’on a trouve'es sur la tete de plusicurs de ces 
serpens , n’e'taient point uaturelles, mais I’ouvrage de qnel- 
ques Arabes, qui placaient avec beaucoup d’art des ergots 
sur la tete de ce reptile , pour le rendre extraordinaire, ann 
de le vendre plus cher. II n’cstplus permis de douter aujour- 
d’hui de I’existence de ces comes, non plus que de leur nombre, 
qui ne va point au-dela de deux; leur bauleur commune est 
de 4eux lignes ; elles sont forme'es de couches superpose'es les 
unes sur les autres , et qui se recouvrent entieremeut. Belon 
compare ces comes a un grain d’orge ( Ohservaiiom de plu- 
sieurs smgularite’s, Kvreii.). Les autres caraeteres du ce'raste- 
sont, cent quarantc-sept paires de plaques ventrales ct trente- 
deux paires de plaques caudales ; le corps d’une couleur jau- 
natre , rcleve'e de taches bruncs formant de petites bandes 
transversales. Ce serpent pent supporter une longue absti¬ 
nence , mais il est probable qu’on a beaucoup exage're', lors- 
qu’on a pre'tendu qu’il pouvait vivre cinq ans sans prendre 
de nourriture. (Shaw, Voyages dans phisieiirsprovinces de 
la Barbarie et du Levant, tome ii, chap. 5.). 

Le ce'raste parait avoir jone' un role tres-important dans la 
mythologie e'gyptienne; on le trouve repre'sentd sur une foule 
de monumens hie'roglyphiques e'chappe's a lamain du temps. II 
paraitmeme, d’apres les conjectures vraisemblablesd’un natn- 
ralistc tres-inge'nieux, M. Savigny {Histoire naturelle et my-^ 
/^oZ.<5?e/’/Zifs,p. 72etsuiv.), qucle serpent aile' dontHe'roaote 
fait une mention spe'eiale {Hist. Euteip., cap. 76), et dont 
Cice'ron, Pline , Ponponius Mela et Ammien Marcell in ont 
park' d’apres lui, n’e'tait autre chose que le edraste. On peut 
voir, dans I’ouvrage de M. Savigny, toutes les preuves qu’il 
cite en faveur de son opinion, de meme que ses ide'es propres 
sur les pre'tendus combats qui se livraient chaque anne'e 
entre I’ibis et le serpent aile'. 

La morsure du ce'raste a toujours passd comme tres-dan- 
gereuse, et on la regarde meme encore comme une des plus 
redoutables. Ses clfets les plus ordinaires sont une tumdfac- 
tion plus ou moins conside'rable de la partie; les environs 
de la morsure se durcissent et se couvrent de pustules : il 
s’dcoule de la plaie une sank tantot noire, tantot blanchatre; 
toute la peau prend uneteinte jaunatre , le visage se gonfle, 
etle malade e'prouve les tounnens d’un priapisme continuel; 
les yeux s’dgarent, la raison se trouble, des convulsions 
violcntes se manifestent, et le plus souvont la mort termine 
ces scenes douloureuses. Toutefois on manque do faits exacts 
sur ce point, ainsi que sur les moyens qu’on a tentd d’op- 
poserala morsure de ce reptile. Il est vraisemblable nc'an- 
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inoins que les remedes que nous emuloyons en Europe 
centre celle de la vipere , pourraient e'galement re'ussir. Mais 
on salt qu’il est dif&cile de prononcer sur la gravitd de la 
inorsure des diverses especes de vipere , puisqii’il est impos¬ 
sible de proce'der a des expe'riences comparatives et faites 
dans des conditions e'gales. Fqysa vipere. (biett) 

CERAT,s.m. ceratiim, de5(^«foy , cirej les ce'ratssont des 
preparations pbarmaceutiques destine'es a etre appliqudes a 
I’exte'rieur du corps ; ils ont une E;rande analogic avec les on- 
guens et se composent surtout d'iiuile et de cire. 

II n’existe pas de distinction bien pre'eise entre les pom- 
mades , les ce'rats et les onguens : ces compose's ont la meme 
consistance et souvent les memes matieres constituantes. Ce- 
pendant il semble que Ton ddsigne plus particulierement par 
le nom de pommades , les melanges qui flattent I’odorat et 
qui ne contiennent rien de de'sagre'able. Les pre'parations que 
I’on donne comme ce'rats sont moins recherche'es , moins prd- 
cieuses, mais elles ontune plus grande valeur que les onguens; 
ces demiers ont une couleur de'sagrdable, contiennent sou¬ 
vent des re'sines fe'tides , sont toujours ddgodtans. 

Nous donnerons ici la fbrmule du ce'ratde Galien : on prend 
une demi-livre d’buile .d’olive, deux onces de cire blanche et 
six onces d’eau. On fait lique'fier la cire dans I’huile ; puis on 
coule ce compose' dans un mortier de marbre : on I’agite, et 
quand il est a demi refroidi, on y incorpore peu a peu I’eau. 
M. Parmentier propose d’employer la cire jaune comme plus 
pure que la cire blancbe du commerce ; quelquefois on se 
sert d’eau ve'ge'to-mine'rale ,ou bien on ajoute au ce'rat de I’ex- 
trait de Satimne ou ace'tate de plomb liquide : on a alors le 
ce'rat de Saturne ou de Goulard. 

Le ce'rat de Galien a une action e'molliente : on Tappliquc 
sur tous les points du corps qui sont ulce'rds, lorsque I’on vent 
calmer les proprie'tds vitales exaltees, et amener une prompte 
cicati’isation ^ e’estun topique doux et dout on fait un fre'quent 
usage. 

Le ce'rat de Saturne a plus d’activitd et d’antres proprie'tds: 
il devient souvent re'percussif : on ne doit pas I’appliquer sur 
les draplions qui sont ddpuratoires oucritiques. (barbier' 

CERATOCELE, s. f. ceratocele, ddrive' dc itspar, come, et 
de KtiKtt, tumeur bemiaire j mot vague pris de I’inexactitude 
dos connaissances auatomiques et patliologiques, de la fausse 
comparaison des bernies avec quelques maladies de la come'e 
transparente, et aujourd’bui sans application exacte. En effet, 
a quelle affection de la corne'e transparente pourrait-on don- 
jier le noni de liernie, avecquelqu’apparence de raison? Se- 
raii-ce a la saiilia que formeat quelque* lames- de la corne'e a 
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travers les plus superficielles iilce're'es ? a la saillie que forme 
la come'e toute entiere dans la maladie appele'e par Galien 
staphilome , et coiinue encore sous la hiOTe de'nominatidn ? 
a la procidence de I’iris a travers une section ou une alte'ratiou 
de la cornde transparente ? Mais qu’est-ce qui, dans ces affec¬ 
tions , ressemble a une hernie ? ou est le deplacement a tra- 
.vers une ouverture; ou est le sac herniaire , etc. ? 

CERATO-STAPHYLIN, adj. pris subst., cerato-staphf~ 
linus, du grec icepctf, come, et de , la luette. On 
donne ce nom a un petit muscle dont les attaches sont d’unc 
part a la come de I’os hyoide, et de I’autre a la luette. (i. b.) 

CERATOTOME, s. m., de xepccf, come, et de rspu’ea^ 
je coupe j instrument destine' a faire la section de la corne'e 
transparente dans I’ope'ration de la cataracte par extraction , 
ou dans toute autre circonstance. Wenzel , qui a consaerd 
cette ddnomination , I’appliquait a un petit couteau, dont la 
lame fixde sur le manche , ressemblait a celle d’une lancette 
a grain d’avoine , pour parler le langage des ouvriers. Cette 
lame n’avait qu’un tranchant entier, et le second ne re'gnait 
^e sur trois lignes vers la pointe j la longueur du fer devait 
ctre de dix-huit lignes, et sa largeur de trois lignes a la base. 
Le manche e'tait tailld a pans, et portait une marque pour 
indiquer le cote du dos. 

Entre les mains des praticiens, cet instmment a subi les 
changemens necessaires : tel que nous venons de le ddcrire , 
sa lame a trop de longueur, et pas assez de largeur. L’expd- 
rience prouve que, pour dviter la saillie formee par le nez , 
que I’on risque toujours de piquer avec la pointe de la lame, 
il faut que la largeur croissante de celle-ci soit telle, qu’elle 
surpasse rapidement I’dtendue du demi-diametre de la cor¬ 
ne'e transparente ; par la, un tres-petit progres de la lame 
parallelement a son axe , suffit pour achever la section de 
la demi-circonfe'rence de cette membrane. Or, I’expe'rience 
ddmontre que quatorze lignes suffisent pour la longueur, si 
la base, de la lame a quatre lignes au moins d’e'tendue; a 
la ve'ritd , en construisant ainsi I’instrument, sa pointe ne 
sera plus aussi aigue qu’il le faut pour pdne'trer, eu passant 
dans la pupille , et faire la section de la membrane cristal- 
loide antdrieure, tout en faisant celle de la corne'e transpa- 
rente : manoeuvre que I’oculiste que nous venons de ciler, 
exe'eutait avec une dextdritd sans dgale, et pour I’exdcution 
de laquelle il avait conserve' I’etroitesse de son instrument; 
mais les bons praticiens , tons ceux qui ont eu le bon esprit 
de sacrificr le brillant et I’dclat d’une ope'ration a la surete 
de son execution , ont renoned a ce tour de force , et ont 
Hueux aime faire rapidement et re'gulierement la section de 
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la corne'e transparente , pour ouvrir en second lieu la mem¬ 
brane cristalio'ide. En se conduisant ainsi, on s’expose moins 
a I’e'vacuation pre'mature'e de rhnmeur aqueuse et a la fales- 
sure de I’iris. Voyez cataracte. (delpech) 

CERATOTOMIE, s. {.,ceratotomia, come, etde 
Tofin, incision, section de la corne'e transparente. On lapratique 
a I’occasion de I’extraction de la cataracte. Avant que I’on n’edt 
reconnu toute I’activite' du sj'steme absorbant dans le globe 
de I’ceil, on la pratiquait aussi a I’occasion des dpancbemens 
de sang et de pus (liypopion) dans la chambre ante'rieure j 
mais il est connu maintenant que le sang est facilemeut ab- 
sorbe' j qu’il en est de meme du pus^ et que , dans ce der¬ 
nier cas, I’e'tatd’inflammation dans lequel se trouve I’inte'rieur 
du globe de I’oeil rendrait I’incision dangereuse, a cause de 
I’introduction de Fair. Enfin , on a pratique' la ce'ratotomie a 
I’occasion de I’hydroplithalmie. Mais on sait que cet e'panche- 
ment de sdrosite' n’est que le sjmptome d’une affection beau- 
coup plus grave et I’expe'rience a appris que lorequ’clle est 
portde an point de ne'cessiter une ope'ration, ce n’est point 
par une simple ponction qu’il faut se contenter de donner 
issue au liquide, mais bien par une perte de substance de la 
corne'e , qui en ne permettant pas a I’ouverture de se refer- 
nier aussitot, donne le temps a I’oeil de se vider, a ses mem¬ 
branes de s’enflammer et de s’oblite'rer. (delpech) 

CERCOSE, s. f. cercosis, ddrive' dexs^nof, queue. Le 
sens que les ancie'ns ont attache' a ce mot n’est pas clairj on 
voit bien qu’ils font applique' a un prolongement situe' vers 
les parties gdnitales de la femme; mais ont-ils voulu designer 
par la I’alongement extraordinaire du clitoris , la chute de la 
matrice on les polypes qui sc forment dans cet organe, et 
dont I’accroissemeut est assez conside'rable pour venir se 
montrer au dehors? C’cst ce qu’il n’est guere possible de 
de'cider.^ (eiett) 

CEREBELLEUX, adi., cerebellosus, de cerehellum, cer- 
velet, qui appartient au cervelet. Plusicurs arteres ont dtd 
appeldes cerehelleuses, dans la nouvelle nomenclature analo- 
mique de M. Chaussier. On distingue, i®. la grande ce're'- 
belleuse infe'rieure , ou infe'rieure du cervelet qui, nde de la 
verte'brale ( ce're'brale postdrieure , Ch. ) , se porte obli- 
quement en dehors et en avant de la surface infe'rieure du 
cerveletj 2°. la petite cere'belleuse infe'rieure, dont I’existence 
n’est pas constante, et qui, lorsqu’elle existe, est foumie par 
labasilaii-e (mesoce'phalique, Ch. )j 3°. la cdre'belleuse su- 
pe'rieure , ou supdrieure du cei-velet, branche de la basilaire 
qui, de la protubdrance annulaire (mesdce'phale, Ch.), se perte 
«n dehors, et se ramilie a la surface supdrieure du cervelet. 

(SATAKX) 
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CEREBRAL, adj. cerehralis, de cerehrum, cerveauj qui 
apparlient ou qui a rapport au cerveau. Get adjectif est syno- 
njme d’ence'phalique. II y a des membranes ceVelsrales, ap- 
pele'es meninges, qui sont la dure-mere , I’arachnoide et la 
pie-mere j des vaisseaux ce're'braux, qui comprennent les 
arteres , les veines et les lymphatiques , qui se distribuent a 
I’ence'phale ; des nerfs ce're'braux, qui out aussi des uoms 
particuliers relatifs a leurs usages , et qui naissent par paires 
syme'triques do I’organe ence'plialique. Vojez cerveau. 

Les affections, qui out ou paraissent avoir leur siege au 
cerveau, sont nemme'es ce're'brales : tels sont I’apoplexie , 
I’e'pilepsie , le carus , le de'lirc , etc. Enlin, il y a une fievre 
que Ton de'signe spe'cialement sous le nom de ce're'brale , et 
qui a pour caractere une inarcbe tumultueuse, ddsordonne'e, 
confuse j espece de -fievre ataxique sporadique, accompa- 
gne'e de carus plus ou moius prolbnd , (juelquefois de para- 
Ijsie , et qui, sous ces rapports , est fort analogue a I’apo- 
plexie, et se termine par un e'panchement gradue' d’un liquide 
se'reux ou se'roso-sanguin , soit dans les venlricules late'raux , 
soit dans quelqu’autre partie de I’organe ence'phalique. 
FIEVRE CEREBRALE. (rENAULDIK) 

CEREBRIFORME, adj. (tissu ou maliere). Vojez ence- 
PHALOinE. 

CERF, s. m. cervus elaphus , L. •, quadrupede d’Europe, 
dont presque toutes les parties ont e'te' autrefois vante'es en 
me'decine. On en a regarde le sang comme nutritif, la 
moelle comme laxative, le suif comme maturatif, la verge 
et les testicules comme aphrodisiaques. La come seule ou les 
bois sont encore d’usage en me'decine: ils renferment, comme 
tous les os, du phosphate calcaire et une substance g^lati- 
neuse, mais en beaucoup plus grande abondance. Rap^e et 
bouillie dans Teau, la come de cerf foumit de la gdlatine qui 
forme , en refroidissant, une gel^e tremblante •, aromatisee 
et suerde, elle est un aliment agre'able fort uourrissant et 
d’une digestion facile. On pre'fere, pour cette ope'ration, la 
partie du bois que Ton appelle audouillers ou cornichons. 
La gele'e de come de cerf est aussi fort employe'e dans la 
cuisine etrolficc. On a beaucoup vante' ce que Ton appelait 
la preparation philosophique de come de cerf, qui consistait 
a enlever la partie ge'latineuse de I’os par une e'bullition 
lente , pour re'duire ensuite en poudre la partie osseuse des- 
se'chde. On regardait cette poudre comme un remede sou- 
verain contre I’e'pilepsie, I’apoplexie, la paralysie , etc. 
L’expe'rience a prouve' son inutilitd. II eu est de meme de la 
come de cerf calcine'e, qui n’est plus employee que dans la 
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preparation que I’on appelle decoctiim album, et que I’oa 
devrait en exclure. Enlin on a distille la come de cerf, el 
I’on en a retire', 1°. un liquide rougeatre et ammoniacal 
que Ton a nomme' esprit volatil de come de cerf ^ 2°. un 
carbonate ammoniacal concret et cristallise', appele' selvo~ 
lalil de come de cerf; tons deux regarde's comme antispas- 
Tnodiques et sudorinques , mais pen employe's anjourd’hui et 
remplace's par I’ammoniaque, dont ils ne sont qu’une modi¬ 
fication j 5“. une huile fe'tide noire et empyreumatique , qui 
iurnage et que Ton obtient facilement seule, en mettant le 
produit de la distillation sur un filtre mouille', qui laisse pas¬ 
ser le produit aqueux et arrete I’huile a la surface. On la 
recommande comme re'solutive, fondante et fortifiante; mais 
elle n’est point en usage. En la rectifiant dans I’eau bouil- 
lante, on en retire une huile le'gere. Vojez huile AxiMiLS 
EE BiPPEL. (geoffrot) 

iGRicoLA fjcan Georges), Cervi turn integii et vivi nature el prnprietns, 
turn exconati et dissecti in medicina usus; das ist : Ausfuehriiche 
Beschreibung des etc. Amhergce, 1617. 

lotFiR'K (werner), t>Mip6Myia , seu de natura cervi, ejusque usu et 
arcanis hermeticis in fbro asclepiadis utilissimis. in-4°. lerice, i63g. 

«SABA (jean Antlre), t>ia(po'yjiaiptee, sice cervi descriptio physico-medico- 
chymica; in qua tarn cervi in geriere^ quam in specie ipsius partium 
eonsideratio theoretico-practica instituilur, ad multifarium usum, 
prceseriim medicum, omnibus fere corporis hianani affectibus ceu 
panacea optime conveniens : sesundimi leges ae methadum Academue 
naturae curiosorum elahorata, multisque medicince secreiis instructa, 

lence, 1667. 
TTALDSCHMIED (cnillaume uliic), De salis volalitis cornu cervi crjrstaUi- 

satione, etc. Diss. Kdonice, 1697. 
STAHL (g. e.) , De cornu cervi deciduo,prngr.io-Sp.JIalce, iCqg. 
■vESTi (just), .De cornu cervi ejusque vi bezoardica, Diss. m-4°. Bifordite, 

KAR«ES (l.) , De cornu cervi, ejusdemque usu et ahusu, Dus. in-4®. 
Begiomonli, 1780. 

ZIEGLER (Francois cle), De liquore cornu cervi succinato, Diss. resp. 
Kahl. m-f.Rintelice, ifi. (f. p. c.) 

CERFEUIL , s. m. scandix cerefolium , ombelliferes, J. 
pentandr. digjm., L. Cette plante, si connue etsi souvent cm- 
ploye'e a titre de condiment, est cultive'e dans tons les jardins 
de I’Europe.Satige, dont la hauteur ordinaire n’excede point 
un pied ou un pied et demi, est rameuse et canele'e. Ses 
feuilles sont d’un vert pale, et ses fleurs ombelle'es naissent 
de I’extrdmite' des rameaux. L’odeur dn cerfenil est aromatique, 
et sa saveur estlierbace'e et douceatrej il contient un principe 
re'sineux dont I’alcool se charge avec facilite'. 

Les qualite's me'dicamenteuses du cerfeuil, loudes avec un 
peu trop d’exage'rationpar Geoffrey et Desbois de Rochefort, 
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ne sontcependantpas a de'daigner. On a vu quelquefois le sue 
de cette plante pi-oduire de bons efFets dans les affections le'geres 
du foie, particulierement dans I’ictereconimencant j on assure 
aassi I’avoir vu agir avec la meme efficacite' dans les engorge- 
mens laiteux des manaelles , etc.jmais on ne doit accorder au- 
cune confiance aux assertions des auteurs qui pre'tendent avoir 
dissipe'des affections cance'reuses commencantes par I’usage 
du cerfeuil applique' en topique, et pris inte'rieurement. On sait 
qu’une foule d’autres substances bien autrement e'nergiques 
que le cerfeuil, n’ont produit aucun re'sultat avantageux 
centre cette maladie de'sespe'rante : on se bornera done a faire 
usage de cette plante dans les cas peu graves , et qui ne re'- 
claraent que des reniedes peu actifs. On Fadministre en de'- 
coction, en la melant avec d’autres plantes diure'tiques •, dans 
la belle saison , on donne fre'quemment son sue coupe' avec 
partie dgale de petit lait. Le cerfeuil est une des plantes qu’on 
fait le plus ordinairement entrer dans la pre'paration connue 
sous le nom de jus d’herbes; on vante encore son appli¬ 
cation a I’exte'rieur sur les contusions , les foulures , mais il 
n’est en usage sous ce rapport que parmi le vulgaire. Les 
autres espcces de cerfeuil, telles que le cerfeuil musque' d’Es- 
pagne , chaerophj-llum aromaticum , L., le cerfeuil odo¬ 
rant, scandix o do rata, etc., ont des proprie'te's analogues. 

(eiett) 

MARCissus (FerdinaTid ceorges), De cliceroplifllo, Dissertatio botanico- 
medica ; prees. Christoph. Heloig, in-4°. Gryphiswaldice, 1.4 marl. 
1711. (F.p.c.) 

CERION, s. m. cerion, x-tpiov , mot grec qui a passe' dans- 
notre langue sans aucun changement, mais qui n’est que 
bien rarementemployd. Les anciens de'signaient sous ce nom 
les rayons de miel, et ils I’appliquerent par la suite a une es- 
pece deteignedont les croutes semblent offrir une forme ana¬ 
logue a ces rayons. Cette espece mal de'erite ou presque tou- 
jours confondue avec d’auti'es exanthemes ebroniques de 
la tete, n’a dtd bien observe'e que dans ces demiers temps. 
Voyez FAVUS et teigne. (b/ett) 

CERISIER, s. m. prunuscerasus, ordre naturel des rosa- 
edes, J. cosandr. monogyn. L. On a cru pendant longtemps, 
d’apres les te'moignages imposans de Pline et d’Athdne'e {Deip- 
nosoph. lib. Ti. p. 5i.), quele cerisier avait e'te'transporle' en 
Italie, de Cdrasonte, ville du royaume de Pont, par Lucullus, 
apres ses victoires sur Mithridate. Cette opinion qui est encore. 
celle deplusieurs naturalistesmodernes, etnotammentde I’e'di- 
teur du traite' desarb-res de Didiamel, M. Loiseleur-Deslon- 
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champs, avait^tc^ de'ja combattuparLinne,Ray etRozifer^ ce Jer- 
nier acherche a prouver que loules les especes de cerisiers e talent 
indigenes dans les forets de la France, et Haller assure e'gale- 
ment que I’espece qui donne des cerises aigres, croit sponta- 
ne'ment dans plusieurs parties de la Suisse ( Hist. Helvet. 
n. io85). II parait d’ailleurs, an rapport meme d’Athe'ne'e , 
que le cerisier dtait anciennement connu dans la. Grece; a 
quoi il faut ajouter que, du temps de Pline , il existait deux 
especes de cerisier en Europe, le cerasus liisitanica, qui pros- 
pe'rait depuis longtemps en Belgique, et le cerasiis Mace- 
donica, et que rien ne prouve que ces deux varie'te's ne fus- 
sent vdritablement originaires des pays dont ellcs portent le 
nom. On salt enfin que deux autres especes de cerisiers,- le 
vulgaire et lenain, s’e'levent spontane'ment dans toutes les 
forets de la Russie me'ridionale, et c’est probablement de la 
que le nord de I’Europe a recu cet arbre fruitier. Le cerisier 
parvient a une hauteur mddiocre. Sa tige droite est recouverte 
d’une dcorce grise a I’exte'rieur, d’un rouge pale inte'rieu- 
rement, et d’une saveur amere et astringente; ses nombreux 
rameaux sont garnis de feuilles ovales, lance'ole'es; alternes, den- 
te'es, d’un vert agre'able^ ses fleurs rosace'es sont d’unblanc e'cla- 
tant. Au pistil qui s’e'leve du fond du calice , succede un fruit 
globuleux, d’un beau rouge, dontla grosseuret le goutolfrent 
une foule de nuances , selon les nombreuses varie'tds qui le 
produisent. 

A en croire quelques partisans outre's de nos remedes in¬ 
digenes , I’e'corce de cerisier est doue' de verlus aussi efficaces 
que le quinquina, mais on salt depths longtemps ce qu’il faut 
penser de pareilles assertions. Cette e'corce n’est maintenant 
en usage que pour la me'langer frauduleusement avec celle 
du Pe'rou: cette alle'rationpeut etre facilement de'couvertelors- 
que ces deux substances ne sont encore qu’cn fragmens plus 
ou moins volumineuxj mais si elles sont en poudre , il n’est 
guere possible de la reconnaitre. 

Toutes les varie'tds de cerises contiennent du sucre, mais 
a des proportions diffe'rentes j en ge'ne'ral, ce fruit est un ali¬ 
ment agre'able qui se digere avec facilite' j il convient spe'cia- 
lement aux individus bilieux , tourmentds de constipations 
opiniatres j il est e'galement utile dans les maladies inflamma- 
toires, I’embarras gastrique ou intestinal. Si Ton en croit Vans- 
Tvieten, I’usage de ce fruit, pris a des qnantite's conside'rables, 
aurait suffi pour opdrer la gue'rison de plusieurs maniaques. 
Longtemps avant, Fernel assurait avoir vu gucrir plusieurs 
mdlancoliques par la de'coction de cerises desse'che'es. Le sue 
d.e cerises obtenu par expression, e'tendu dans une certaine 
quantite' d’eau, forme uii« boisson trb-agrcable et rafraiebis- 
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sante. Ce meme sue e'paissi et mele' ayec du sucre , forme une 
espece de rob qui n’est pas moins utile 3 les cerises elles- 
memes sent aussi confites avec du sucre : on les fait e'gale- 
ment s^cher a Pair. 

La gomme qui s’exhale naturellement des cerisiers parait ne 
pas dflKrer de la gomme arabique (Thompson, Sjsteme de 
chimie, vol. viJi,p. yS.)? et pourrait peut-etre laremplacer 
avantageusement dans une foule de cas. 

Enfin, I’infusion des queues de cerises est regarde'e comma 
un diure'lique. 

C’est avec le fruit du prunus avium qu’on fait la liqueur 
fermente'e connue sous le nom de hirchen-wasser. Une autre 
liqueur bien plus estim^e, le marasquin, a pour base de sa 
composition une espece de cerise qui ne croit qu’aux envi¬ 
rons de Spalatro et d’Almissa, en Dalmatie. (eiett) 

DotFTis (jean Georges) , Cerasologia medica. in-4°. Basikee ,1717- 
(p. P. c.) 

CEROENE, CEROXJENB, emouENE, s. m., de cera, cire. 
Emplatre re'solutif et fortifiant dont la composition est due 
aux religieuses du couvent des Miramiones de Paris. Ces 
saintes filles en firent d’abord une oeuvre secrete de charite 
envers les pauvres malades, puis un petit commerce. La Fa- 
culte' de Me'decine, instruite des bons effets que prodnisait 
cet emplatre, exigea des Miramiones la confidence de leur 
secret, et en publia la formule dans le Codex. 

Les substances qui entrent dans sa composition, sont, la 
re'sine de pin , deux livres et demie 5 la poix navale , dix 
oncesj la cire jaune, douxe onces; le suifde mouton, quatre 
onces •, la terre bolaire, dix onces ; la myrrhe, I’oliban et 
le minium en poudre , deux onces de chaque. 

' (cadet de gassicodrt) 

CERUMEN , s. m., cerumen, du grec utipof, cire | hu- 
meur particuliere fournie par les follicules edrumineux qui 
garnissent les parois du conduit auditif exteme. Elle a pour 
usage de lubre'fier ce conduit, d’entretenir la souplesse de 
la peau qui le tapisse , et d’empecher les insectes de s’y 
introduire j elle est visqueuse , d’une saveur amere , d’unc 
couleur orangde tres-fonce'e, d’une odeur Idgerement aro- 
matique , mais un peu &cre j elle forme , lorsqu’on la ddlaje 
dans I’eau, une dmulsion jaunatre tres-putrescible; I’alcool et 
I’ether la dissolvent en partie, mais laissent une matiere ani- 
male insoluble. D’apres les expe'riences de Fourcroy et de 
Vauquelin , elle se compose de trois substances bien dis- 
tioctes j d’unc huile analogue a celle de la bile, d’un mu- 
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cllage albumineux, et d’uae matiere colorante qui patait elre 
la cause de son amertume. 

Le cerumen coule liquide des follicules qui le se'cre'tent, 
mais il s’e'paissit par le contact de Fair , et devient assez sem- 
blable a de la cire molle. II est fort abondant chez les en- 
fans , mais rarement y acquiert-il une grande consistance , 
tandis qu’il devient quelquefois acrimonieux, an point de 
produire une irritation des plus douloureuses, lorsqu’on ne 
I’enleve pas soigneusement. An coritraire , chez les adultes, 
et snrtout chez les vieillards qui ne'gligent de se curer les 
oreilles , on le voit s’accumuler, se merer avec la poussiere 
qui voltige dans,Fair, prendre beaucoup de consistance, et 
former une sorte de bouchon tres-dur qui finit par remplir 
le conduit: les personnes chez lesquelles cet e'paississement 
a lieu out Fouie tres-dure , ou perdent meme Fusage de ce 
sens. Cette surdite' arrive graduellement, d’unemaniere lente et 
insensible comme la cause qui la determine j le malade n’e'prouve 
ni douleurs, ni aucun des symptomes qui accompagnent les 
autres affections dont la privation de Fouie est la suite j il 
ne ressent ni tintement, ni bourdonnement d’oreille. Pour 
s’assurer si la surdite' tient rdellement a la durete' du ce'ru- 
men , il faut exposer Foreille au soleil, la tirer en haut pour 
effacer la courbure de la portion cartilaginouse du conduit 
auditif externe , et alors on de'couvre au fond un coqrs jau- 
n4tre qu’il est ne'cessaire d’enleverj mais avant de procdder 
a cette extraction , on FamoUit par des injections d’eau de 
savon ou d’huile tiedes qu’on y laisse se'journer en couchant 
la tete sur le cotd oppose': on pent aussi introduire, dans 
Foreille , du coton imbibe' dans les memos fluidesj apres quoi 
on enleve la pelotte ce'ruminwise avec une petite curette, ou 
un cure-oreille. On enfonce d’ahord cet instrument a une 
certaine profondem’, on en releve Fextre'mite en abaissant 
le poignet, et on Famene ensuite au dehots. Si quelques 
parcelles ont e'chappe a la premiere tentative, on reporte 
la curette , prenant garde toutefois de le'ser la membrane 
du lympan. Le malade recouvre Fouie des Finstant meme 
ou Foreille est debouche'e: cependant il faut continuer en¬ 
core quelque temps les injections d’eau de savon ou d’huile, 
pour nettoyer parfaitement le conduit, et, a cet e'gard, nous 
remarquerons que Fhuile d’amande douce me'rite la prefer 
rence sur celle de lys, parce que cette demiere , telle que la 
vendent les apotbicaires , est ordinairement tres-rance. 

, (jocrdab) 

SApix (ivi'colas), De aurium cemminitm usu inpento, Prolusio. in-ij, 
Salmuric, 1648. 
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SAPPUS (Marc), De auriumcerumine. Diss. Arf^entorati, 1584- 

(P. P. cO 

CERUMINEUX, euse , adj. qui tient de la nature 5e i* 
cire. Matiere ce'rumineuse ou ce'rumen. On donne encore le 
nom de ce'rumineuses aux glandes qui se'cre'tent cette bu- 
meur dans le conduit auditif. (l. b.) 

CERUSE, s. f., blanc de ce'ruse, blanc de plomb , ce- 
mssa, en gi-ec On donne, dans le commerce, le 
nom de ce'ruse a un me'lange de carbonate de chaux et de 
carbonate de plomb ( J^ofez carbonates). On ‘I’emploei en 
peinture , mais on ne doit employer en pharmacie que la 
carbonate de plomb pur. La pre'sence de la craie, dont la 
proportion varie dans le blanc de plomb du commerce , 
change ses proprie'te's et rend ses efiets incertains. La ce¬ 
ruse de Vienne contient moitie' de son poids de sulfate de 
baiyte , celle de Hambourg en contient les deux tiers, celle 
de Hollande , les trois quarts. La ce'ruse de France ne eon* 
tient que de la craie. (cadet de gassicodkt) 

CERVEAU, s. m., cerebrum. Les ide'es sur ce qu’on doit 
proprement appeler cei-veau, sontjusqu’a pre'seiit tres-vagiies, 
Quelques auteurs reslreignent I’id^e du cerveau aux circon- 
volutions et aux hemispheres; d’autresla bornental’ensemble 
de la substance nerveuse renferme'e dans le ciAne ; d’autres 
encore , qui pensent que la moelle alonge'e et la moelle e'pi- 
niere sont une continuation du cerveau et du cervelet, appel- 
lent toutes ces parties d’un nom commun, masse eiicAr- 
phalique. 

Pour e'viter toute confusion d’id^es et pour poser des limites 
plus marque'es , nous appelons cerveau la masse nerveuse qui 
est surajoute'e aux systemes nerveux afi'ect^s aux mouvemeiM 
volontaires et aux cinq sens exte'rieurs. 

. La doctrine du cerveau se divise en deux parties ; i“. ana~ 
tomie, 2°. phjsiologie. Dans la premiere partie Fon consi- 
dere la structure du cerveau , et dans la seconde on traite de 
ses foUetions. Comme I’organisation d’une partie quelconque 
pre'cede ses fonctions, nous aliens commencer jjar apprendre 
a connaitre la structure du cerveau, et nous examinerous apre^ 
quelles fonctions se manifestent a I’aide de cette organisation. 

§ I''. Anatomie du ceri’eau. La connaissance anatomiqu^: 
du cerveau a marchd le plus lentement, quoique'depuis long- 
temps on soit convaincu de sa haute imjiortance. D’un cote', 
ces parties sont les plus de'licates , et par consequent les plus 
difficiles a examiner; d’un autre cotd, on a mis cn usage une 
methode de dissection tres-de'fectueuse ; on ne faisait quo 
des coupes horizontales, verticales ou obliques , par en haut 
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ou par en bas , et on enlevait successivement des tranches de 
cet organe. De cette maniere , on commengait par de'truire 
les connexions des difFe'rens appareils , et on proce'dait sans 
dgard pour Tordre dans le(piel les parties se suivent naturel- 
lement. On manquait entierement de principes physiolo- 
giques propres a conduire par degre's les anatomistes ala con- 
naissance des lois de I’organisation' du svsteme nerveux en 
ge'ndral, et du cerveau en particulier. On ignorait que les 
fibres nerveuses dussent leur origine et leur renforcement a 
la substance grise , et Ton ne savait, par conse'quent, d’ou 
proce'dait Ic commencement du cerveau. Enfin, on avait 
ne'gligd le mode du perfectionnement graduel des animaux, 
et Ton ne pouvait d’apres cela se faire aucune ide'e de I’or- 
dre dans lequel les conditions mate'rielles de leurs qualite's 
avaient dte' progressivement surajoute'es dans leurs cerveaux, 
ce qui empecbait d’en faire la recherche anatomique, dans un 
ordre conforme au proce'de' de la nature. 

Toujours guide's par des vues physiologiques , nous avons 
cre'd une nouvelle me'thode de disse'quer le cerveau. Nous 
comnlencons I’examen de chaque partie par sa premiere 
origine, et en raclant nous suivons le cours et la direction 
des fibres. De cette maniere nous connaissons facilement les 
renforcemens successifs , les additions des nouvelles parties^ 
et leurs connexions naturelles. Meme pour les anatomistes 
qui n’ont qu’un but me'eanique, cette me'thode a le grand 
avantage de donner plus de tacilite' pour suivre la direction 
des fibres cdre'brales , de connaitre leurs formes , leur cou- 
leur , le degre' de leur consistance et leurs connexions. 

Tous les anatomistes et physiologistes modemes considerent 
le cerveau comme Torigine des nerfs et la soiu-ce de la moelle 
e'piniere j mais les nerfs et la moelle e'piniere sont aussi peu 
des prblongemens du cerveau que celui-ci est une continua¬ 
tion de la moelle e'piniere. Toutes ces parties naissentet exis¬ 
tent inde'pendamment les unes des autres. Les preuves sui- 
vantes ne laissent aucun doute de cette ve'rite'. 

1°. Le cerveau, les nerfs des Jcinq sens et ceux de la co- 
lonne verte'brale ne sont nullement en raison directe entre 
eux, ce qui devrait etre, s’ils e'taient des prolongemens I’un 
de I’autre. Le cheval, le boeuf, le cerf ont le cerveau beau- 
coup plus petit que I’homme, tandis que leurs moelles e'pi- 
nieres et leurs nerfs surpassent de beaucoup les memes par¬ 
ties de I’homme. 

2°. La direction des fibres de ces parties prouve dvidem- 
ment notre assertion. Voyez nerfs. 

3“. Ces parties existent se'pare'ment I’une de I’autre; dans 
l«s animaux de I’ordre le plus iofdrieur, il y a des nerfs sans 
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ceiTeau. Dans les monstres, des animaux parfaits manquent 
tantot telle, tantot telle autre de ces parties; il y a des 
montres sans tete ( Wojez acephale. ) , et Ton connait un. 
exetnple d’une tete sans tronc. Transactions , tome nxxx , 
page 296. 

4”. Les nerfs augmentant en volume dans leur trajet, 
pourquoi leseul cerveau irait-il toujours endiminuant jusqu’a 
ne plus presenter dans son prolongement que la moelle 
e'piniere ? 

II re'sulte done que le cerveau, les pre'tendus nerfs cerd- 
braux et les systemes nerveux de 'la colonne verte'brale ont 
leur existence pour eux-memes, et qu’ils sont seuleraent mis 
en communication entre eux. 

Le cerveau, de meme que les autres systemes nerveux , 
consiste essentiellement en deux substances diffe'rentes : la 
substance grise et la substance blanche. 

La substance grise est puljjeuse, ge'latineuse ■, tantot plus 
molle, tantot plus ferme, plus ou moins blanchatre, rou- 
geatre, noiratre, jaun^tre, sans organisation apparente. Elle 
contient une tres-grande quantite' de vaisscaux sanguins. 
Plusieurs anatomistes la regardent meme comme un tissu de 
vaisseaux sanguins tres-fins; mais Albinus, et, depuis, Soem- 
merring , ontprouve', par I’injection , qu’outre les vaisseaux, 
il y existe encore une substance propre , qui probablement 
est sderdte'e par ces vaisseaux. Plusieurs anatomistes pensent 
qu’elle est destine'e ase'cre'ter un fluide nerveux. Nous la consi- 
ddrons comme la matiere nourriciere de la substance blanche. 
Ellc n’est nullement isole'e j elle est toujours inseparable de la 
substance blanche. Ddja dans les vers, lesinsectes, les crus- 
tace'es, les mollusques j elle forme des ganglions d’ou naissent 
des filamens nerveux , et il n’existe jamais un filament ner¬ 
veux qui ne tire son origine d’un amas proportionnel de cette 
substance 5 dans les animaux plus parfaits, elle est tantot ras- 
semble'e en amas , tantot elle accompagne les fibres ner- 
veuses dans leur trajet. 

Les opinions sur la structure de la substance blanche sont 
aussi tres-nombreuses. Les uns ont enseigne' qu’elle est solide, 
d’autres ont pre'tendu qu’elle est tubuleuse quelques-uns 
ont dit qu’elle e'tait absolument de'pourvue de vaisseaux, 
d’autres ont avaned qu’elle en dtait entierement composde ; 
beaucoup d’auteurs Font crue me'dullaire, peu ont dit qu’elle 
est fibreuse ; ndanmoins, e’est la vdritablement sa structure. 

La preuve que I’on oppose a la structure fibreuse du cerveau , 
e’est que, lorsque I’on coupe sa masse , on n’y apercoit au- 
cune fibre ; elle n’a , dit-on , paru fibreuse a quelques ana¬ 
tomistes qui Font de'ebirde , que par une consdquence de la 

4. 29. 
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traction et du tiraillement ope're's sur nne masse nn pen 
coriace j et quand meme les lilamens se seraient re'ellemcnt 
montr^s d’uue autre maniere, ce n’aurait e'te' que par suite 
d’nne pre'paration chimique ou d’une alte'ration survenue 
apres la mort. 

Nous re'pondons a ces assertions arbitraires, qu’il est impos¬ 
sible, par des coapes nettes et lisses, de decouvrir la ve'ritable 
structure d’une masse extremement fine et molle. On n’y 
re'ussit meme pas de cette maniere dans les parties ou elle 
est manifestement fibreuse j par exemple , dans les pjra- 
mides, dans la protube'rance annulaire, dans la grande com¬ 
missure , et dans les regions ante'rieures et poste'rieures des 
cavitds des he'mispheres. 

Dans I’hydropisie du cerveau, les fibres s’apercoivent tres- 
distinctement. Si en soufflant de Fair, ou en injectant de 
I’eau , on se'pare les unes des autres les couches formdes 
par ces fibres, on apercoit ces fibres dans tout leur e'panouis- 
sement. On obtient le meme re'sultat, lorsqu’on fait bouillir 
dans I’huile le cerveau entier,, ou quelques-unes de ses par¬ 
ties , ou qu’on les fait mace'rer dans de I’acide nitrique ou 
muriatique e'tendus d’eau ou d’esprit de vin. Si Ton racle la 
substance blanche dans la direction des fibres , on pent les 
suivre avec I’oeil nu , jusque dans la substance grise des cir- 
convolutions du cerveau; mais si I’on racle en travers ott 
obliquement, les fibres se de'rangent de leur direction natu- 
relle et se rompent visiblement. Si les fibres sent le produit 
d’une coagulation qui aurait lieu apres la mort, comment 
arrive-t-il que des agens aussi oppose's que le sont I’eau dans 
I’hydropisie du cerveau, I’alcool, le vinaigre , la liqueur de 
Monro, les acides miue'raux, I’huile chaude et meme la 
gelde , agissent tous d’une maniere uniforme ? Pourquoi la 
substance blanche se coagule-t-elle- dans les circonvolutious 
en fibres qui s’y tiennent dans une position droite et perpen- 
dicnlaire du fond au sommet ? Pourquoi dans d’autres parties 
se coagule-t-elle en fibres horizontales circulaires, dispose'es 
en dventail, ou entrecroise'es ? Pourquoi les fibres se for- 
ment-elles toujours de la meme maniere dans la meme 
partie ? 

La substance grise et la substance blanche varient par leur 
forme et par leur arrangement dans le cerveau; tantot elles 
sont, pour ainsi dire, mele'es I’une avec I’autre; tantot elles 
sont se'pare'es ; ici elles forment des masses e'paisses , la des 
couches, ou bien elles alFectent des conformations particu- 

On divise la masse du cerveau en deux parties principales ; 
I’une supe'rieure et gntdrieure, compose'e elle-meme de deui 
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hemispheres ) I’autre infe'rieure et poste'rieure , contigiie au 
grand retiflemeiil de la masse nerveuse d’ou il faut d^river la 
plupartdesnerfsce're'braux. Cettepartie, dansles animauxpins 
parfaits, e'lanten ge'n^ral plus petite queles deux he'misphercs 
supe'rieurs, on lui a donne' le nom de cervelei, ct les deiix he¬ 
mispheres snpe'rieurs, pris ensemble, a e'te'appele'e csjvelet. 

Nous nous eu tiendrons ici a un coup-d’oeil ge'ne'ral, sans 
nous engager dans une description minulieuse de cliaqne 
partie. Nous renvojons a notre grand ouvrage, tome i, ceiix 
qui voudraient lireI’anatomie du cerveau avecplns de de'tail. 

Nous disdnguons, dans le cervclet et dans le cen^cau, deux 
ordres de fibres : les fibres divergentes et les fibres rentrantes, 
ou les appareils de formation et les appareils de reunion. 

Cervelei. Le cervelet suivant imme'diatement les systemes 
nerveux de I’dpine du dos et des sens , et dtant la premiere 
des parties inte'grantes de la masse cdre'brale, e’est par lui 
que nous commencons. 

Dans les animaux d’un ordre infe'rieur et meme dans les 
oiseaux, le cervelet est simple, mais toujours compose' de 
deux moitie's. Chez les poissons et les reptiles, on ne voitau- 
cune des divisions qui, dans la coupe perpendiculaire , pre'- 
sente I’arbre de vie. Mais chezles oiseaux, les anneaux et les 
sillons semi-circulaires sent tres-visibles, et par le mojen de 
la coupe perpendiculaire de leur cervelet, on apercoit une 
espece d’arbre de vie. 

Chez les mammifercs, la nature a encore ajoute' de noii- 
velles parties latdrales, de sorte que la premiere partie 
devient me'diane , de'nomination qui nous parait cependant 
moins bonne que celle de partie fondameutale, parce que 
dans les cervelets des poissons , des reptiles et des oiseaux, il 
n’existe point de parties late'rales. 

Dans la formation du cei-velet, la nature suit toujours le 
meme type. C’est pourquoi, dans le ceivelet de Thomme , si 
compliqud et si parfait, on retrouve toujours I’idde premiere 
et la forme dldmentaire de sa composition. 

G’est de la substance grise place'e dans I’inte'rieur du grand 
renfiement au dessus des nerfs cervicaux , que naissent les 
premieres racines visibles du cervelet. Ces raciues forment 
en dehors des deux cote's du renflement, un faisceau fibreux 
plus ou moins fort, mais tres-gros chez I’homme. Ce fais¬ 
ceau grossit continuellement en montant. Pres du cervclet, 
lenerfauditif et la substance grise, ce qu’on appelle le rubau 
gris , ou selon nous , son ganglion , sont couclie's sur ce fais¬ 
ceau. Si I’on enleve le nerf auditif^et son ganglion , en raclant 
avec precaution ou en se servant du manclie du scalpel, ct 
si Ton suit la direction des fibres , on voit distinqtement le 

29. 



452 C E R 

faisceau entier de chaque cote cntrer dans rinte'riear ds 
chaque lidmisphere du cervelet. A peine y a-t-il pe'ne't"e de 
qiielques lignes, qu’il rencontre un amas de substance grise, 
avec laquelle il forme un tissu assez ferme , de sorte qu’il est 
impossible d’y poursuivre la direction des lilamens nerveux. 
Ce tissu offrant un corns deiitele et irre'gulier, les anatomistes 
I’ont appele le corps dentele', le corps ciliaire, le corps frange, 
le zigzag , corps rhombo'ide. D’autres anatomistes ayant re¬ 
gards cette partie comme la re'union de toute la substance 
blanche du cervelet , lui ont donne le nom de noyau du 
cervelet. 

Cependant la substance grise qu’il contient est, dememeque 
toutes celles des aiitres systemes nerveux, un appareil pre'pa- 
ratoire destine' a renforcer les filamens nerveux quiy entrcnt 
par de nouveaux filets qui s’y erigendrent. C’est par conse¬ 
quent un point de naissance et de renforcement d’une grande 
partie de la masse nerveuse du cervelet et son veritable gan¬ 
glion. En efi'et, plusieurs nouveaux faisceaux nerveux y 
prennent naissance, et, continuant leur cottrs , se ramifient 
en branches , en couches et en sous-divisions multiplie'es. 
J)ans chaque point d’oii sort une de ces branches principales, 
on voit une masse plus abondante de substance grise former 
une Eminence. II re'sulte ainsi un nombre de franges , de 
dentsou de prodminenccsde cette substance, e'gal acelui des 
branches principales nei-veuses. 

Le faisceau originaire, le ganglion , les divisions et sous- 
divisions en branches , en rameaux et en feuilles, sont pour 
leurs dimensions en raison directe entre elles. Laplupartdes 
mammiferes ayant le cervelet beaucoup plus petit qiie 
I’homme , ont aussi ce ganglion plus petit et moins visible ; 
c’est pourquoi les anatomistes ont cru que les animaux en 
dtaient totalement de'pourvus. 

Dans I’homme une des'branches principales qui sortent da 
ganglion, se porte vers la ligne me'diane et contribue avec sa 
branche congdnere du cote' oppose' , a former la partie fon- 
damentale du cervelet ( processus vermifoimis ), laquelle 
se sous-divise ordinairement en sept rameaux principaux. Les 
autres branches qui sortent du ganglion sedirigenten arriere, 
en haut, en has et en dehors , et s’dpanouissent en couches 
tres-minces dispose'es horizontalement j celles du milieu sont 
les plus longues , et les autres d’autant plus courtes qu’elles 
se rapprochent plus de I’endroit ou le faisceau originaire 
entre dans le ganglion. 

Les filets nerveux de toutes les divisions et sous-divisions 
sont recouverts de substance grise a leur extre'mite' pe'ri- 
phe'rique. 
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5i Ton fait passer une coupe verticale par le milieu du gan- 
gliou , on trouve ordinairement onze branches principales du 
ccrvelet , mais le nombre des divisions vaide selon que la 
coupe se rapprocbe de I’inte'rieur du ccrvelet, ou qu’elle s’en 
eloigne. Les couchesfilamenteusesj e'tant d’abord re'unies en 
branches assez grosses , et s’e'panouissant ensuite en couches 
larges et enfeuilles, pre'sentent dans les coupes verticales une 
figure qui a beaucoup de ressemblance avec le feuillage du 
thuja ou arbre de vie , de la ce nora. Mais une coupe hori- 
zontale ou transversale de ces branches , de ces rameaux et 

'•feuillets n’oflre qu’une surface blanche. 
Appareils de formation du cerveau. Le cerveau consis- 

tant en plusieurs divisions dont les fonctions sont totalement 
diife'rentes,, il existe plusieurs faisceaux primitifs qui, par ieur 
de'veloppement, contribuent a le produire. Tons les faisceaux 
originaires sont compose's graduellement de fibres produites 
dans la substance grise du grand renflement occipital ( moelle 
alonge'e). Nous rangeonsparnii ces faisceaux, les pjramides 
ante'rieures et poste'rieures , les coqis olivaires , et quelques 
autres situes a cote des corps olivaires. 

Tons ces faisceaux originaires du cerveau sont mis en com¬ 
munication et en action re'ciproques avec les sjstemes ner- 
veux situes au dessous d’eux. Cette communication, par rap¬ 
port aux pjramides ante'rieures, pre'sente une parlicularite'. 
Les autres faisceaux naissent, comme le faisceau du cervelet 
du meme cote'ou ils doivent donner des parties du cerveau.il 
enest tout autrement des fibres ner^'euses des pjramides ante'¬ 
rieures. Celles qui naissent du cotd droit des le commence¬ 
ment du grand renflement, a peu pres a quinze lignes au- 
dessous de la protube'rance annulaire , se re'unissent d’abord 
en deux a cinq petits cordons, puis se reudent au cotd gaucho 
en suivant une direction oblique. De meme les petits cordons 
du cote' gauche se rendent au cote' droit. Un faisceau passe 
ordinairement par dessus un autre, et par dessous un troi- 
siemc , de sorte qu’il en re'sulte un entrelacement seniblable 
a une natte de paille. Get entrecroisement occupe un espace 
de trois a quatre Ugnes. Ensuite les faisceaux montent sur la 
face ante'rieure du grand renflement, en se renforcant gra¬ 
duellement dans leur trajetj, conse'quemment ils sont plus- 
larges a leur partic supe'rieure, vers la protube'rance annu¬ 
laire qu’a leur extrdmitd infe'rieure , ce qui leur a fait 
donner le nom de pjramides. Quelquefois les fibres primi¬ 
tives , au lieu de former un entrelacement semblable a unci 
nalte de paille, pre'sentent des bandes qui se reudent dans 
une direction oblique d’un cotd a I’autre. 

Get arrangement organique explique pourquoi des le'sions 
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a lat^te se transportent souvent sur le cot^oppose' du corps; 
etparce qu’il n’y a qu’unc partie diicerveau, c’est-a-dire, la 
continuation des pyramides ante'rieures 5 tpii communique 
av'ec la masse nerveuse du corps jaar un entrccroisement’, 
on conceit pourquoi la paralysie du corps produite par les 
le'sions du cerveau , se manifeste ordinairetnent du cote' op¬ 
pose', et pourquoi il arrive aussi que les de'rangemens du 
cerveau affectent le meme cote' du coq)s. 

Imme'diatement avaut que les faisceaux pyramidaux en- 
trent dans la prolubdrance attnulaire, ils sout uu peu dtran- 
gle's; mais a peine y ont-ils pe'ndtre' qu’ils se partagent en 
plusieurs faisceaux qui sent place's dans une grande quan- 
tite' de substance grise , d’ou il sort beaucoup de nouveaux 
faisceaux qui se joignent aux premiers , et les renforcent 
durant leur trajet dans ce ve'ritable ganglion. Quelques-uns 
sont dispose's en couches, d’autres s’entrecoupent a angle 
droit avec des faisceaux transversaux qui viennent du cer- 
velet, et dont nous parlerons plus tard. Ils se prolongenten 
montant, et sortent de ce ganglion si renforce's et si e'largis 
ou’ils forment en avant et en dehors au moins les deux tiers 
des grands faisceaux fibreux ( des cuisses) diicerveau. 

Ces faisceaux ante'rieurs et exte'rieurs des pe'doncules du 
cerveau sont une continuation et un perfectionnemeut suc- 
cessif des faisceaux primitifs pyramidaux; ils contiennent in- 
te'rieurement dans toute leur longueur une grande quantile' 
de substance grise ; ils acquiereut par la un renforcement 
continuel, parce qu’il se pint toujours a eux de nouvelles 
fibres. C’est a leur extre'mitd supe'rieure qu’ils recoivent le 
plus grand accroissement, dans I’endroit oil le perf optique 
se contourne autour de leur surface exte'rieure : c’est dans la 
partie extdrieure des corps cannele's ou strie's. 

Les filets, nerveux et les faisceaux qui en sont forme's 
s’e'cartent du grand faisceau au bord ante'rieur du nerf op- 
tique , au point ou ce nerf est attache'^ par une couche molle 
au gr.ind faisceau; ils se prolongent en filets de longueur 
ine'gale qui s’e'panouissent en couches dont les extre'mite's 
sont couvertes de substance grise, et forment de cette ma- 
niere plusieurs parties se'pare'es, connues jusqu’a pre'sent 
sous le nom de circonvolutions. 

De cette maniere , les faisceaux pyrarnidaux e'tant conti- 
nuelleraent renforce's , et ayant attaint leur perfectioiinement 
complet, s’e'panouissent dans les circonvolutions infe'rieures, 
ante'rieures et exte'rieures des lobes ante'rieurs et moyens. 

Il nous reste a parler de la formation du lobe poste'rieur et 
des circonvolutions situe'es au bord supe'rieur de chaque he'- 
iriisphere, vers la hgne me'diane du cerveau. 
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Le faisceau qui sort des corps olivaires et quelques autres 
faisceaux poste'rieurs montent, comme les faisceaux des py- 
ramides , entre les fibres transversales de la commissure du 
cervelet. Dans ce trajet, ils acquierent un renforcement qui 
est bien moins conside'rable que celui des pyramides, et ils 
forment la partic poste'rieure et inte'rieure des grands fais¬ 
ceaux fibreux (des cuisses) du cerveau. Ici ils acquierent 
leurplus grand accroissement par la masse epaisse de subs¬ 
tance grise qui s’y trouve, et qui, avec des filets nerveux 
qu’elle produit, forme un ganglion assez dur, aplati au 
Bjilieu et ine'gal en haut et poste'neurement. 

Ce ganglion a, jusqu’a pre'sent, e'te' connu sous le nom de 
couches optiques j mais une couche nerveuse du nerf'visuel 
est seulemcnt attache'e a la surface poste'rieure externe de ce 
ganglion- D’abord ce ganglion n’est nullement en raison di- 
recte avec le nerf optique , mais ils Test avec les circonvolu- 
tions qui sortent de ce ganglion. Ensuite, en examinant I’in- 
te'rieur de ce ganglion, on trouve une grande quantite' de 
filets nerveux tres-fins qui tous vont en montant, et dans 
une toute autre direction que le nerf optique. Ils se re'unissent 
a Icur sortie, au bord supe'rieur du ganglion , en faisceaux 
divergens. Les ante'rieurs de ces faisceaux traversent un grand 
amas de substance grise et prennent un nouvel accroisse¬ 
ment de cet amas, de sorte qu’ils suifisent pour former les 
circonvolutions poste'rieures, et toutes celles qui sont situdes 
au bord supdrieur de chaque hdmisphere, vers la ligne md- 
diane du cerveau. 

Les prdtendues couches optiques et les corps strids sont 
done de vrais appareils de renforcement, et les circonvolu¬ 
tions ne sont que Tepanouissement des faisceaux nerveux et 
le perfectionnement de tous les appareils prdeddens. 

Avant de parler de la structure particuliere des circonvo- 
Inlions , nous aliens traiter de la seconde classe d’appareils, 
e’est-a-dire, des appareils de reunion ou des commissures. 

Toutes les parties cdrdbrales sont doubles ou paires, mais. 
les systemes nerveux congdneres des deux cotds sont joints 
ensemble et mis en action reciproque par des fibres ner- 
veuses transversales , ce qui forme les commissures. 

Nous avons suivi les fibres divergentes depuis leur origine 
jusqu’au fond des circonvolutions. Ici, au fond des circon¬ 
volutions, on peut ddmontrer une autre sorte de fibres molles 
et fines , mais distinctes et visibles , qui s’avancent entre les 
fibres du systeme sortant et s’entrelacent avec elles. 

Ces filamens du systeme rentrant se re'unissent en filets 
plus gros , et a mesure qu’ils se portent vers I’iute'rieur, ils 
fiarment des faisceaux ct des couches qui se rapprocheut 
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de la ligne me'diane entre les deux hemispheres , sortent par 
le bord interne de I’he'misphere en couches nerveiises blan¬ 
ches , se joigaent aux faisceaux et aux couches des systemes 

, conge'neres de I’he'misphere oppose', ct forment ainsi les dil- 
fe'rentes re'unions , jonctions, commissures : ces commissures 
SDBt toujours en raison directe avec les parties dont elles for- 
ment la re'union. 

Commissure du cervelet. II y a un ordre de fibres ner- 
veuses qui ii’ont pas de connexion imme'diate avec le fais- 
ceau primitif, ni avec I’appareil de renforcement du cerve¬ 
let. Les filets sortent de la substance grise de la surface, se 
portent dans diverses directions entre les filets divergens vers 
le bprd exteme ante'rieur, et forment une couche fibreuse, 
large et e'paisse. Conside're's dans la station dreite de I’homme^ 
les poste'rieurs et les me'diaiis de ces filamcns convergens 
passent transversalement par les faisceaux longitudinaux et 
(divergens du cerveau, et les filamens ante'rieurs convergens 
alucervelet se placenten avant de ces faisceaux longitudinaux, 

' comme une couche fibreuse, et tous se re'unissent dans la 
ligne me'diane avec les faisceaux conge'neres qui sortent de 
lamememanierede I’autrehemisphere du cervelet. Get arran¬ 
gement unit done les deux hemispheres du cervelet: e’est 
pourquoi nous lui donnons le nom de re'union ou de commis¬ 
sure du cervelet, au lieu du nom impropre et me'eanique 
de pont. 

La grandeur de cette commissure e'tant en raison directs 
de celle|des deux he'mispheres du cervelet, il rdsulte que, dans, 
les mammiferes qui ont le cervelet plus petit que I’homme, 
la commissure est dgalement plus petite j on voit encore par la 
pourquoi les anatomistes n’ont pas trouve' le pont ehez les 
poissons, les reptiles et les oiseaux, car ces animaux n’ayant 
point les parties late'rales du cervelet, les fibres qui en forment 
la commissure manquent rie'cessairement chez eux. 

La partie primitive ou fondamentale du ceivelet a sa com¬ 
missure dans le's couches fibreuses, molles et minces de la 
partie supdrieure et infe'rieure de cette partie fondamentale, 
improprement nomme'es valvules. 

Commissures du cerveau. Les anatomistes donnent depuis 
longtemps le nom de commissures a plusieurs parties du cer¬ 
veau. Ils parlent des commissures ante'rieure, poste'rienre et 
me'diane, et de la grande commissure; mais ils ne songerent 
pas. a chercher quel e'tait, avec les parties du ceiveau, le rap¬ 
port de chacune de ces commissures, nid’oul’on devait faire- 
d.e'river celles-ci j ils n’examinerent pas si toutes les parties 
ee're'brales e'taient unies les unes aux aulres de la mcme ma- 
miere , ni pourquoi les j onctions des memes parties diffe'raient 
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tant entr’elles chez les divers animaux. Enfin ils n’avaient pas 
e'tabli que ces jonctions sont soumises auneloi ge'ne'rale. Nos 
recherches nous ont procure' sur cet objet les eclaircissemens 
les plus pre'cis. Nous abandonnons les expressions de commis¬ 
sure ante'rieure , postdrieure, etc. j nous nous en tenons a la 
notion ge'ne'rale que toutes les parties ont leurs re'unions, et 
nous cherchons a de'couvrir a quelle partie chaque re'union 
appartient. 

Commissures des circonvolutions situe'es a la base du 
cerveau. Les filets de re'union des circonvolutions infe'rieurcs 
du lobe poste'rieur et des circonvolutions poste'rieures du lobe 
moyen se replient derriere les gros faisceaux fibreiix (cuisses) 
du cerveau, et derriere le grand apparcil de renforcement 
infe'rieur ( couche optique ), en allant de chaque cote' vers 
I’inte'rieur, et se rencontrent en direction oblique. Les cir- 
eonvolutions internes du lobe poste'rieur donnent principale- 
ment les filets de re'union que Ton appelle replis du corps 
calleuxj les circonvolutions post^rieures du lobe moyen ont 
leurs filets de junction dans ce que Ton appelle la voute {Jar- 
nix). L’ensemble de filets de jonction de la voute est la jjartie 
que les anatomistes appellant la lyre, la harpe on psal- 
terium. 

Les filets de rdunion des circonvolutions antdrieures du 
lobe moyen et de quelques circonvolutions situe'es au fond de 
la scissure de Sylvius se dirigent de dehors en dedans, et se 
re'unissent vers la partie la plus antdrieurc des circonvolutions 
les plus internes du lobe moyen j ils forment un cordon ner- 
veux qui, chez les adultes, estpresque de la grosseur d’un 
tuyau de plume, traverse en avant et infe'rieurement la moitie 
exte'rieure du ganglion supe'rieur (coiqts strie') sans cependant, 
y etre adhe'rent, et se joint dans la ligne ine'diane avec le 
cordon conge'nere du cote oppose'. C’est a cette jonction que 
les anatomistes donnent le nom de commissure ante'rieure. 

Les circonvolutions infe'rieures du lohe ante'rieur ont leur 
re'union en avant du grand ganglion supdrieur (corps strid), 
au point que Ton appelle jusqu’a prdsent le reph ante'rieur 
du corps calleux. 

Commisssures des circonvolutions superieures du cerveau. 
Toutes les circonvolutions supdrieures des deux hdmispheres 
ont leurs filets de jonction dans ce que I’on appelle corps 
calleux ou grande commissure. 

Comme les deux hemispheres sont sdpare's en arriere et en 
avant, les filets de re'union des circonvolutions placdes le 
plus en arriere et le plus en avant, ne peuvent pas, pour se 
joindre, suivre une ligne droite j mais les circonvolutions 
infdrietu-es. du lobe postdrieur se dirigent en avant et inle- 
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rieurement, et les circonvolutions inferieures (ante'rieures dti 
lobe ante'rieur) se dirigent en arriere et inte'rieureinent, afm 
de se re'unir dans le repli de la grande commissure. 

C’est par la memo raison que les filets de re'union des cir- 
eonvolutious supe'rieures des hemispheres se dirigent par der- 
riere, en avant et inte'rieurement j et par devant, en arriere 
et inte'rieurementj ce n’est que dans la re'gion me'diane que 
les fibres suivent une direction transversale. , 

De cetle maniere, le nombre des feisceaux qni se re'unissent 
est plus conside'rable dans I’extre'mite' ante'rieure etposte'rieore, 
que dans le milieu de la grande commissure; c’est pourqnoi 
elle est plus e'paisse dans ses parties ante'rieure et poste'rieurc, 
et i’est encore davantage dans la jjartie poste'rieure que dans 
la partie ante'rieure, parce que les lobes pbste'rieurs sontplus 
conside'rabies. 

Les re'unions des parties ce're'brales c'tant toujours en pro¬ 
portion directe avec les parties auxquelles elles appartiennent, 
et certaines parties du cerveau e'tant tres-petites cbez les 
oiseaux, leurs re'unions doivent I’etre e'galement: cette peti- 
tesse est la cause que, dans I’anatomie compare'e, on n’a pas 
vu jusqu’a pre'sent chez les oiseaux diverses commissures, ni 
meme le corps calleux, la route et leurs de'pendances, et 
qu’on regardait ces parties comme les lignes caracte'ristiques 
du cerveau des mammiferes. Mais le type primitif est le meme 
chez tous les animaux; des qu’il existe une partie du cerveau, 
elle est double, et chacune est mise en action re'ciproque avec 
la partie analogue par des filets ou faisceaux de re'union. Les 
dilFe'rences de forme , de grosseur et de direction des filets de 
re'union, ne sont que de simples modifications du meme 
appareil. 

On pourrait encore demander si nous sommes fonde's a 
de'river des circonvolutions ces appareils de jonction, et a les 
considerer comme rentrans. 

Les filets nerveux sont partout produits par la substance 
grise; la couleur blanche de tous les faisceaux de jonction 
nous apprend qu’ils ne contiennent pas de substance grise, 
ou du moins qu’ils n’en contiennent que tres-peu; lesre'unions 
sont meme situe'es hors des he'mispheres ou elles parcourent, 
pendant un certain intervalle , un espace pour ainsi dire vide: 
par conse'quent, on ne pent pas de'river rorigine de cet ordre 
de fibres du point de leur reunion , mais de la matiere grise 
des circonvolutions. 

II re'sulte done de tout ce que nous venous de dire ,.que les 
filets nerveux divergens s’enfoncent dans les circonvolutions, 
ctquc les filets de jonction en sortent. Apre'sent, c’est a savnir 
si les filets divergens sont seulement augmente's par la ma- 
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tiere grise situc^e a la surface ext^rieure des cireonvolutions , 
et se recourbent pour former les filets de jonction , ou si les 
premiers finissent dans la substance corticale, et qu’une autre 
sorte de fibre y commence. C’est ce <jue I’anatomie n’a pas en¬ 
core pu de'montrer. 

Cavite's du cerveau. Les deux ordres de fibres du cervelet 
et du cerveau sont se'pare's en divers endroits par des inter- 
valles connus sous le nom de ventricules ou cavite's du cerveau: 
on ea fait ordinairement grand cas ; les anatomistes en out 
donne des descriptions de'taille'es j nous les regardons comme 
un resultat du me'canisme organique , et nous nous rattachons 
plus a la structure des parties qu’au vide qu’elles laissent 
entr’elles. 

Structure des cireonvolutions. Jusqu’a pre'sent, on s’e'tait 
figure' que la membrane vasculaire s’enfoncait en diffe'rens 
points dans la substance me'dullaire du cerveau, pour y faire 
pe'ne'trer le sang a une plus grande prdfondeur, et que de la 
provenaient, les ine'galite's, les enfoncemens, ou les anfrac- 
tuosite's et les cireonvolutions. 

Mais la structure du cerveau n’est pas aussi me'eanique et 
aussi accidentelle. Les filets divergens, des qu’ils se sont en- 
trecroise's au bord externe des grandes cavite's avec les filets 
de re'union, s’e'cartent davantage, se proiongent et ferment 
comme tous les aulres systeraes nerveux, une expansion fi- 
breuse. Les fibres de chaque faisceau n’ont pas toutes la meme 
longueur ; un grand nombre, et surtout celles qui sont situe'es 
des deux cotds, se terminent immddiatement au-dela des 
parois exte'rieures des cavite's; les autres continuent a se pro- 
longer, mais a des distances ine'gales, les unes a cote' des 
autres; celles qui sont situdes en dedans, s’dtendent le plus 
loin. C’est ainsi que se forment a I’exte'rieur les prolongemens 
de chaque faisceau, et de deux en trois faisceaux, des inter- 
valles, des enfoncemens ou sinuosite's : toutes ces fibres sont 
recouvertes, a leur extre'mite' pe'riphe'riqne, de suJjstance 
grise qui doit affecter la forme de I’expansion nerveuse : la 
plupart de ces prolongemens ont une position un peu courbe 
ou incline'e, et sont rarement place's verticalement sur le 
fond des ventriculesj tres-souvent leur bord supe'rieur est 
de'prime', ce qui leur donne une figure semblable a celle que 
prend un pli d’dtoile ou de papier, quand on presse un peu 
en dedans sa .sommite' exte'rieure. 

Lorsquel’on coupe perpendiculairementetentraversun de 
ees prolongemens, on voit que la substance blanche est plus 
large a la base des cireonvolutions, et devient toujours plus 
e'troite en allant vers la partie supc'rieure : cela vient de ce 
que les fibres nerveuscs de chaque cote' se perdent success!- 
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vement dans la substance gi-ise , tandis qne celles du- milica 
se prolongent seules jusqu’a I’extre'mite' : cette coupe ne fait 
voir ala verite' la substance fibreuse que eomnie une simple 
masse me'dullaire lionaogene, nulle part I’ceil n’y de'couvre 
de ligne de demarcation j meme apres une le'gere traction, oa 
ne peut apercevoir des deux cote's aucune se'paration des fibres. 

Cependant les fibres de chaque prolongement ne se re'u- 
nissent pas en un seul faisceau ^ comme les fibres des nerfe 
optiques et acoustiques j mais elles forment deux couches par- 
ticulieres qui se touchent dans la ligne me'diaae de chaque 
prolongement ou circonvoluticn ^ et sont le'gerement agglu- 
tine'es Tune centre I’autre , par le moyen d’un ne'vrileme mu- 
queux ou d’un tissu cellulaire tres-fin. 

C’estsur cet arrangement qu’est.fonde'e la possibility dese'- 
parer Tune de I’autre les deux couches de fibres sans les endom- 
mager, et d’e'tendre en une surface, ou de de'plisser chaque 
circonvoluticn. L’entrecroisement des filets divergens et ren- 
trans ala base descirconvolulions, produit une le'gere re'sistance 
qui est cependant assez forte pour empeclier qu’on ne puisse 
pas de'tacher les unes des autres sans en de'chirer le tissu. Mais. 
les duplicatures des circonvolutions se se'parent facilement et 
sans destruction des fibres : toute la face inte'rieure de cette 
expansion consiste uniquement en fibres nerveusesj elle est 
entierement blanche , lisse et intacte; la surface externe est 
recouverte de substance grise. 

Quand on coupe verticalement et en travers une circon- 
volution jusqu’a la base, on peut, par une pression continue 
mais douce , se'parer avec les doigts les deux couches fibreuses 
des circonvolutions, et les parois inte'rieures restent lisses. 

Si I’on met dans la main une portion des he'mispheres. avec 
la partie convexe, et que Ton dytruise le tissu dans la base des 
duplicatures, on peut, par un le'ger effort, de'tacher les deiix 
couches des circonvolutions, parce qu’elles sont le'gerement 
colle'es I’mie. a I’autre. Pendant qu’on les de'tache en passant 
le'gerement le doigt par dessus, on aper^oit toujours, an point 
oil la se'paration s’ellectue, un petit sillon, et en meme'temps 
la direction perpendiculaire des fibres nerveuses et des vaisi- 
seaux sanguins. Toutes ces choses ne pourraient pas se pre¬ 
senter de cette maniere, si les circonvolutions ne consistaient 
pas re'ellement en deux couches fibreuses qui ne sont pas- 
adhe'rentes ni re'unies par des fibres Iransversales, mais sinv 
plement attachdes par un tissu cellulaire fin et lache. 

Si on fait durcir dans I’alcool oudans Facide nitrique e'tenda 
d’alcool, des tranches de circonvolutions, ou si on les fait 
bouillir dans de I’huile, 'les deux couches se se'parent tres^-air- 
sdment et uniquement dans la ligne me'diane.. 
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Les experiences sulvantes prouvent incontestablement que 
thaque circonvolution est une duplicature de deux couches 
fibrcuses, et que ces deux couches ne sent pas adhe'rentes , 
tnais simplement attache'es Tune a I’autre. 

Si avec un tube on souffle sur une coupe transversale d’une 
circonvolution, on pent bien finir par de'truire la substance 
^ise et la substance blanche , mais on n’opere pas la separa¬ 
tion des fibres ni des deux substances. Mais lorsqn’on souffle 
sur la ligne me'diane, la circonvolution ou la duplicature se 
fend de la base au sommet. Si Ton essaie la meme experience 
sur une circonvolution un peu deprime'e par le sommet, elle 
s’entr’ouvre a la base par une fente simple, et dans la partie 
superieure deprime'e, la fente se prolonge vers les deux coins: 
on produit le meme effet avec le pli d’une etoffe, lorsqu’on 
en de'prime un peu la partie supdrieure. 

Quand, aulieude souffler, on jette avec une seringue de 
Feau sur une coupe transversale d’une circonvolution, la se¬ 
paration se fait dans le milieu, de la meme maniere et avec 
tant de facilite, que Finjection de quelques filets d’eau la pro¬ 
page a trois ou quatre pouces dans Finterieur des circonvo- 
lutionsj lors meme qu’elles ont des sinuosites ou des subdi¬ 
visions latdrales, Feau passe partoutes les courbures, ettou- 
jours dans la ligne mediane. 

Mais bien plus, si Fon jette de Feau sur le cote' extdrieur 
d’une circonvolution, jusqu’a ce que la substance grise et la 
moitie de la substance blanche soient detruites; ou bien si 
Fon ouvre late'ralement une circonvolution jusqu’a la ligne 
me'diane , et si Fon injecte Feau avec la meme force dans I’ou- 
verture, Feau arrivee a la ligne me'diane se porte a droite et 
a gauche, et sdpare la duplicature dans une dtendue d’un a 
deux pouces, de meme que dans les expe'riences pre'ce'dentes, 

II re'sulte de tout ce que nous avons dit jusqu’ici, que le 
cervelet et le cerveau sont composes de substance grise plus 
ou moins fonce'e, et de substance blanche que la substance 
grise est la matiere nourriciere de la blanche; que la blanche 
est entierement fibreuse; que les parties cdre'brales sont sur- 
ajoute'es Fune a I’autre, et que les faisceaux nerveux s’dpa- 
nouissent a leur extr^mite' pe'riphdrique, et sont dispose's en 
deux couches ou en duplicatures. 

II suit encore que le cervelet et le cerveau sont mis en 
communication avec les systemes nerveux infdrieurs, et qu’en 
particulier les parties cdrdbrales qui sont un prolongement et 
renforcement des faisceaux pyramidaux, sont en communi¬ 
cation , par entrecroisement, avec les systemes nerveux de la 
oolonne verte'brale. 

De meme, il.est e'ndent que toutes les parties cerdbrales. 
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sont doubles, et que les parties conge'neres des deux cote's 
sont re'unies entr’elles par des app'areils de reunion, ou les 
commissures. 

Enlin il est certain qu’il n’y a pas de point central des sys- 
temes nerveux. 

§. II. Physiologie du cerveau. II nous reste a trailer de la 
seconde partie de la doctrine du cerveau, c’est-a-dire de ses 
fonctions : on se borne jusqu’ici a dire en ge'ne'ral que le cer¬ 
veau est I’oi-gane, ou, selon d’autres , le sie'ge de Tame.Nous 
e'vitons toutes les discussions sur le sidge de Tame j nous nous 
en tenons a determiner les appareils mate'riels a I’aide desquels 
la manifestation des proprie'te's de Tame et de I’esprit devient 
possible. 

La premiere question qui se pre'sente, c’est de savoir si le 
cerveau proprement dit, c’est-a-dire, sansy comprendre ni la 
masse nervense de la colonne verte'brale, ni les nerfs des cinq 
sens, est exclusivement I’organe de toute conscience ? 

Cette opinion pent etre soutenue et combattue par des 
raisons e'galement plausibles. La plupart des physiologistes 
ont, pour de'montrer ce principe, admis les preuves suivantes: 

1°. Un nerf comprime', lid, coupe , perd la faculte depro- 
duire la sensation et le mouvement volontaire, parce que 
I’impression produite par I’objet ne peut plus se transmeltre 
jusqu’au cerveau. Le nerf a beau etre irritd au dessous du 
point de la Idsion, il n’en rdsulte aucune sensation, par con- 
sdquent le principe de la sensation et du mouvement volon¬ 
taire ne rdside pas dans les nerfs ni dans I’endroit oil I’impres- 
sion se fait, mais dans le cerveau. 

2°. Une pression sur I’origine ou la continuation d’un nerf 
de sens est toujours suivie de la cessation des fonctions de ce 
nerf •, la perte du toucher, du gout, de I’odorat, de rouie, 
de la vue; mais I’obstacle est-il dcartd, ces phe'nomenes dis- 
paraissent, par consdquent le principe de toutes les fonctions’ 
des sens et de la conscience des impressions recues par les 
sens, re'side dans le cerveau. 

3". Une pression exercde sur le cerveau par un fluide quel- 
conque , par une excroissance du crane, par un gonflement 
des vaisseaux sanguins, et meme un simple dbranlement de 
cette partie, andantit la sensation dans tons les nerfs qui sont 
en communication avec les parties le'se'es.du cerveau, quoi- 
qu’ils n’aient eux-memes dpronve' aucune le'sion. La pression 
du cerveau cesse-t-elle, la facultd de sentir est re'tablie. 

4®. Quelquefois on sent les douleurs monter le long des ncrls 
jnsqu’au cerveau. 

5“. Ces douleurs qui, d’un membre Idsd montent jusqu’au 
cerveau , s’arretent quelquefois par la ligature. 
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6°. Apres I’amputation d’un membre, les personnes gueiies 
croient encore sentir la douleur a I’endroit du membre ou'le 
mal existait. Cette douleur ne peut done avoir son principe 
ou son siege que dans le cerveau. 

7“. Le mouvement volontaire suppose tonjours une irrita¬ 
tion pergue, ou une re'action avec volonte' 5 or, la sensation et 
la re'action avec volonte' n’e'tant possibles que dans le cerveau , 
tout mouvement entrepris avec conscience, ou volontaire, 
doit ddriver du cerveau. 

Pour confirmer 1’opinion que toute sensation et tout raou- 
vement volontaire de'rivent du cerveau : on a encore alle'gue' 
jusqu’a pre'sent que tous les nerfs ne sont que des continua¬ 
tions, des prblongemens du cerveau, et qu’ilsy ont leur origine 
ou leur point central j mais cette preuve ne peut plus sub¬ 
sister depuis que nous avons de'montre' que le cerveau ne se 
prolonge pas dans les nerfs des sens, ni dans la masse ner- 
veuse de la colonne vertdbrale j que ebaque systeme nen'eux 
est un systeme propre et particulier, et que I’encbaincment 
de ces systemes par des branches communiquantes suffit pour 
expliquer leur influence rdciproque. Vojez nerfs. 

li y a cependaiit des argumens, les uns plus forts , les autres 
plus faibles, d’apres lesquels on dispute an cervean laprdro- 
gative d’etre exclusivement I’organe de la sensation et du 
mouvement volontaire. 

Le cerveau, dit-on, est insensible, on ne peut done pas le 
regarder comme I’organe de la sensation. II est vrai qug, lors- 
qu’on offense ou qu’on mutile les circonvolutions du cerveau, 
on ne produit pas les memes douleurs qu’en blessant d’autres 
nerfs du toucher; mais dans plusieurs maladies, cet organe 
devient tres-douloinreux. D’ailleurs, il faut bien considdrer 
que , dans I’e'tat de sante', chaque partie, chaque sens, pro¬ 
duit sa sensation particuliere : on sent autrement la faim que 
les impressions de la lumiere, du son, etc. : on sent diffe'- 
remment I’amour, la compassion, I’orgueil, etc. Penser et 
vouloir sont certainement des sensations; personne ne nie 
pourtant que la pense'e et la volonte' n’aient lieu dans le cer¬ 
veau; on ne peut par consequent refuser au cerveau sa ma- 
niere de sentir particuliere. 

On oppose aussi, a I’opinion que le cerveau est exclusive- 
meut I’orgajne de la sensation et du motivement volontaire, 
I’exemple des monstres ne's sans cerveau, qui vivent quelque 
temps et font divej’s mouvemens. Mais on confond ici mani- 
festement les phe'nomenes de la vie pureraent automatique 
avec cenx de la vie animale : e’est ce qui arrive aussi, quand 
on dit avec Gautier qu’un coq de'colld tressaille encore, et 
bat des ailes pour se de'fendre; ou quand oh pousse I’absur- 
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au point de croire avec quelques pbysiologistes que le 

coq auquel Kaw-Boerhaavepre'senta de la nourriture, et a qui 
il fit abattre la tete au milieu de sa course, courut cependant 
a son auge. C’est encore le meme cas, quand on objecte que 
les insectes et les anmhibies pendent des oeufs apres qu’on 
leur a enleve la tete. Chez les animaux d’un ordre plus noble, 
la vessle et le rectum nous olFrent des phe'nomenes analogues; 
leurs visceres continuent encore leur mouvement pe'ristaltique 
un certain temps apres la mort de I’aniraal, Souventla matrice, 
par sa force contractile , met I’enfant au monde apres la mort 
de la mere. Tous les mouvemens de ce genre semblent etre 
accompagne's de sensation et de volonte', parce que, d’apres 
I’arrangement me'eanique des parties, ces mouvemens se sui- 
vent dans le meme ordre qu’ils se siiivraient s’ils e'taient de- 
termine's par la volonte'. Cela prouve seulement que le cer- 
veau n’est pas ne'cessaire pour les mouvemens autonaatiques. 
C’est pourquoi ni I’activite', ni la dure'e de la vie ne sont en 
i^apportavec la quantite' du cerveau : voila pourquoi encore, 
dans le sommeil profond ou le cerveau repose relativement a 
ses fonctions propres, et dans le sein de la mere ou les fonc- 
tions du cerveau n’ont pas encore lieu , plusieurs ope'rations 
purement automatique.s telles que la nutrition, la circula¬ 
tion , etc., s’exe'cutent sans trouble. 

On assure que I’on a enleve' entierement le cerveau a des 
tortues , et que ces animaux ont pourtant continue a manger 
et meme a s’accoupler: on pre'tend que Duvernej a ote' tout 
le cerveau a un pigeon qui fit toutes les fonctions, comme s’il 
ne lui e'tait rien arrive'. 

Toutes ces pre'tendues expe'riences Sont, ou faites d’une 
maniere incomplete , ou alte're'es par un penchant particulier 
au merveilleux. Apres avoir soigneusement questionne' ceux 
qui se vantaient d’avoir fait ces expe'riences, nous avons tou- 
jours trouvd que ces faits supposes se bornaient a des oui-dire. 
II est tres-difficile d’enlever a une tortue tout le cerveau; et 
on ne pent oter tout le cerveau a un pigeon ou a une poule, 
sans de'trnire en meme temps les sens et la vie. On sait ge'ne'- 
ralement que les chasseurs ont edhtume de tuer le gibier ai\6 
qu’ils ont blessd en lui enfongant une plume dans la nuque. Mais 
on peut enlever aux ponies, aux pigeons, aux lapins, etc., la 
plus grande partie des hemispheres du cerveau, sans que les 
fonctions des cinq sens soient detruites. Une lesion assez con¬ 
siderable du cervelet seul ne nuit pas plus a la vie et aux fonc¬ 
tions des cinq sens, que la destruction de toutes les parties 
supe'rieures du cerveau;mais si les le'sionspe'netrent jusqu’aux 
deux grands appareils de renforcement (les corps strie's et les 
couches optiques), ou encore plus profondemgnt, il siurvient 
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des convulsions et la niort. On pent 4onc assurer gue JOu- 
veinej n’a pas fait I’expe'rience comme on la rapporte. Tout 
ce true Ton peut conclure des experiences de ce .genre, e’est 
que la totalite' du eerveau n’est pas ne'cessaire pour l.es .fpnc>- 
tions des cinq sens j uiais elles neservent nullement a de'cider 
si line portion du eerveau, ou quelle partie de eet organe 
est cibsplurnent ne'cessaire, ^ppur que J.es fpnctipns des '.setis 
jruissent avoir lieu. 

Plusieurs autres argumens permettent de sujrposer que la 
perception des iinpressions et meme la m.dmpire de .ces im¬ 
pressions existent dans les nerts des cinq.s.ens. 

I". II ja des animaux auxquels cn tie peut refuser le tpuebe.r 
et le .gout, qupique Ton n’ajt rien deuouvert en e.ux qui puiss.® 
etre assimile' a une partie quelcpnque du eerveau,a inphis 
que Ton ne veuille comparer le ganglion supe'rieur de ce.s-.aiii- 
maux avec des parties du grand renflement occipital (la.inpel^ 
allonge'e). 

2". Ctia.que nerf destine' a une fonction particuliere a, de 
meme que le eerveau, son origineparticuliere, ses appareils 
de renforcenaeut., son eqianpuissement particulter , .et forme 
par consequent un tout. .Ppurquoi done, -relativ.etne.nt a .sa 
destination, ne formerait-il pas aussi un tput> et n’aurait-il 
pas tpute sa sphere d’activile' ■ 

3°. Si les fpnetions des sens avaient.senlement lieu dans J.e.s 
.parties dupeaveau, pit donnerait.a.un organe qui a de'ja ,se,s 
fonctious.prpp.res, une destination etrangcre,pour laquelle Ta 
nature aurait en vain cre'e' des* appareils particuliers. ^ap.s 
cette hjqmth.ese., il aurait sulli que .les instntmens exte'rieurs 
des sens , que, par exemple , I’.ceil eut e'te' mis en commuui- 
cation avec le eerveau , de la maniere la plus simple j il aur.ait 
suffi .que les impressions du dehors eussent e'te' transmis.qs 
iaimddiatement a la masse c,ere'brale,.le cerv.eau aurait aphev:* 
le reste de.la fo.nctijo.n. 

4“. Xes fon.ptipns des systemes neryeux , autres .que.le cer- 
veau, S.ont prQp.brtionndes a la perfeetion de leur organisa— 
.tioii particuliere , et non a la qiiantite' du eerveau. Piusieujrs 
insectes , ntalgre' .la.petitesse extraordinaire de leur-.cerveau., 
.riont-ils pas le toucher, le.golit, la vue et Todprat .d’uue 
jinesse .extreme ? L’aigle, avec aon .petit eerveau , ne,voit-lL 
pas mieux que.le chien dput le perveau est plus grosj .et I’o- 
dorat de celui-ci n’est-il pas plus subtil que celui de 
J’liomme, qui a .une m.asse c.ere'brale si considdrable? 

5". Certaines obsen'ations.pro.uvent que lorsqu’un sens en- 
tier, e’est-a-dire , non-seulement I’app.areil extbrjeur , mais 
tout I’appareil nerveux, a dte' detruit par une maladip , par 
>fuemple.,,p.ar.r.atropbie, .toutes bes iddes qui appar.Ueupeitt 

4- 5p. ' 
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a ee sens, ont dtd ^galement perdues et rendues impos¬ 
sibles. 

Mais tons ces argumens n’espliquent pas poiirquoi, chez 
les animaux parfaits, un nerf comprime' fortement, li^, 
coupd , perd la sensation. Peut-etre, chez ces animaux, les Earties infe'rieures du cerveau so'nt-elles aussi ne'cessaires a 

i conscience' des fonctions des cinq sens , que le cceur est 
ndcessaire a la circulation du sang 3 tandis que , chez les ani¬ 
maux moins parfaits, une especc quelconque de conscience 
a lieu sans cerveau , de meme que , chez eux et meme dans 
les plantes, la circulation des fluides s’opere sans I’intermise 
d’un coeur. Or, les monstres, de'pourvus de cerveau et meme 

• de la moelle allongdc, ne vivant pas et n’exercant aucune 
fonction animale 3 et les animaux parfaits et pourvus de cer¬ 
veau , ne pouvant pas en etre prive's entibrement, sans que 
les nerfs des sens en souffrent, il sera difficile de de'cider 
jusqu’a quel point des parties ce're'brales sont ne'cessaires aux 
fonctions des sens. Nous nous en tenons auprincipe suivant^ 
qui repose sur des bases sures : 

Le cerveau est exclusiverhent Vorgane des sentimens mo- 
raux et des facultes intellectuelles. 

Nous ne. pouvons pas ici de'velppper avec ddtail les crreurs 
des auteurs qui cherchent le principe organique des qualite's 
appe'titives et morales ailleurs que dans la tete3 qui font ii- 
nver les facultds morales et intellectuelles des tempe'ramens 
ou de la constitution ph;^sique de I’ensemble du corps {vojez 
temperament) 3 qui croient pouvoir de'terminer les fonctions 
animales et intellectuelles d’apres la grandeur absolue du 
cerveau, od d’apres le rapport entre le cerveau et le corps, 
ou entre le cerveau et les nerfs des cinq sens , ou entre le 
crane et la face , entre les diffe'rentes parties du cerveau elles- 
memes, ou d’apres les donne'es de 1’anatomic comparde. 
Nous renvoyons le lecteur a nqtre grand oiivrage , tome ii , 
ou nous avons traite' de tons ces objets' dans toiite leiir e'ten^ 
due. Nous remarquons seulement que , pouV de'terminer le 
rapport qui existe entre ks faculte's de Tame et de I’esprit 
et I’organisation , il faut abandonner la supposition erroue'e, 
d’apres laquelle tout le cerveau ne serait qu’un organe 
unique. Etablir la pluralitd des organes et ddterrniner les 
facultds fondamentales , sont les seuls moyens de fixer le 
rapport entre I’organe et la manifestation de sa qiialitd res¬ 
pective. Il faut toujours demander de quels organes est 
composd le cerveau d’un animal dont on veut appre'cier les 
proprie'tds , quel degrd de de'veloppement tel ou tel organe 
a acquis, et de quelle qualite' spe'ciale il est question. 

Avant de prouver que le cerveau est compose' d’autant 
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d’organcs qu’il y a de faculte's fondamentales , nous aliens 
presenter les preuves les plus importantes de notre assertion 
que le cerveau est exclusivement I’organe des faculte's morales 
et intellectuelles. 

I". Les faculte's morales et intellectuelles se manifestent, 
augmentent et diminueut, suivant que les parties ce're'brales 
qui leur sont pro23res, se d^veloppent, se fortifient et s’af- 
faiblisscnt. 

De meme que les sjstemes nerveux des fonctions automa- 
tiques et ceux des cinq sens se de'veloppent et se perfec- 
tionnent a des e'poqnes diffe'rentes , de meme quelques 
parties c^re'bralcs se de'veloppent plus tot, et d’autres plus 
tard. La stmeture fibreuse se montre plutot daus les lobes 
poste'rieurs et moj'ens du cerveauT que dans les ante'rieurs. 
Toutes les parties se forment et s’accroissent graduellement 
jusqu’a ce qu’elles aient attaint leur perfection entre vingt 
et quarante ans. A cette e'poque , il ne semble pas y avoii’ de 
cliangement sensible pendant quelques anne'es j mais a me- 
sure que I’on avance en 4ge, les parties ce're'brales diminuent 
graduellement, s’amaigrissent, se rapetissent, et les circon- 
volutions sont moins rapproche'es. 

La meme marche se fait remarquer dans la manifestation 
des faculte's morales et intellectuelles. Chez I’enfant nouvel- 
lement n^ , les seules fonctions sont celles des sens , du 
mouvement spontane', I’expression du besoin de nourriture 
et des sentimens obscurs de plaisir et de douleur , et tout 
cela n’a meme lieu qu’a un degre' imparfait. Peu a peu I’en- 
faut commence a manifestor divers penchans et a fairo at¬ 
tention aux choses exte'rieures et a agir sur elles. Les im¬ 
pressions sont coaserve'es et deviennent des ide'es. L’enfant 
devient successivement adolescent, jeune bom me , homme 
fait, et, a cette e'poque , toutes les qualite's oat acquis leur 
plus grande e'nergie, jusqu’au moment ou elles commencent 
a dderoitre et a perdre iiisensiblement plus ou moins de leur 
dure'e et de leur force j et qu’enfin , dans les vieillards , il ne 
reste plus que des sensations dmousse'es et de'bilite' d’espriti 

2°. Lorsque le de'veloppement du cerveau en ge'ndral ou 
d’un organe en isarticulier, ne suit pas I’ordre graduel ordi¬ 
naire , la manifestation des fonctions s’e'earte aussi de I’ordre 
ordinaire. Le cerveau des enfans rachitiques acquiert assez 
fre'quemment ua degrd extraordinaire de ddveloppement et 
d’irritabilite', et on observe e'galement que leurs faculte's in- 
tellegtuelles sont plus yives que leur age ne le comporte. 
Quelquefois une seule partie du cerveau se deVeloppe de 
trop bonne heure , sans qu’il y ait aucune maladiej et, dans 
ce cas , lafonction qui est propre a cette partie, ne manque 
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jamais de-se manifester en meme temps. Noils avons observe 
plusieurs «nfaijs chez lesquels la partie du cerveau qui est 
affect^e a I’amour physique , avait acquis un deVeloppement 
extraordinaire des I’age de trois a quatre ans. Ces enfans 
e'taient majtrise's par ce penchant, quoique leurs parties 
sexuelles eussent raremen't acquis un ddveloppement ana¬ 
logue. 

D’un autre cotd, il arrive que la totalite' ou qnelqucs par¬ 
ties du cerveau n’acquierent que tres-tard leur maturite' et 
leur solidite'. Alors I’e'tat de I’enfance et de demi-imbe'cilitd 
se prolonge dans la m^me proportion. 

5°. lie deVeloppement defectueux des orgaues de Tame 
rend ddfectueuse la manifestation de ses qualitds. 

"TJn nombre infini d’observations prouve que les cerveaux 
des imbdcilles de naissarnce sont plus petits que les cerveaux 
de ceux dont I’dtat moral et intellectuel est re'gulier j mais 
a mesure que , dans les divers degre's qui caracterisent I’im- 
be'cilitd, I’organisation du cerveau s’approche de la perfec¬ 
tion , et que les organes particuliers sont plus ou moins de'- 
veloppds et perfectionnds, les faculte's respectives de'ces or¬ 
ganes se manifestent dans la meme proportion, tin jeune 
nomme, par exemple, de seize ans, a les parties anterieures 
infe'rieures de la t^te bien deVeloppe'es j mais son front a a 
peine un pouce de haut, parce que les parties ante'rieures 
supdrieures du cerveau orit dtd entrave'es dans leur deVe¬ 
loppement. II ne jouit en conse'quence que de Texercice des 
■fonctions aifecte'es aux parties antdrieures infdriein-es. II ap- 
prend les noms, les nonabres , les dpoques, I’histoire, et il 
rdpete cela mdcaniquement •, mais la comparaison , la com- 
binaison des ide'es et le jugement lui manquent entierement. 

4°. Quand les organes de I’ame et de I’esprit ont acquis 
un haut degre de deVeloppement, il en rdsulte, pour ces or¬ 
ganes, la possibilitd de manifester leurs fonctions avec beau- 
coup d’dnergie. 

Nous rappelons I’attention de nos lecteurs sur la diffdrence 
manifeste que tout le monde pent remarquer entre lestetes 
des idiots , les tetes des hommes sains dont les talens ne sont 
que mddiocres, et les tetes des hommes dminens , doue's 
d’un vaste et grand gdnie. On peut meme apercevoir cette 
diffdrence dans les productions des beaux arts. Les anciens 
mistes font aller les qualitds dnergiqpies intellectuelles avec 
les grandes tetes , snrtout avec les grands fronts , et ils don- 
nent des fronts petits et ddprimds, et une tete tres-forte 
dans les parties postdrieures , aux individus qui ne se distin- 
guent que par des qualitds d’un ordre infdrieur. Ils don- 
aent, par exemple, aux statues de leurs prdtres et de leurs 
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philosophes de bien jdus grands fronts qu’aux statues de leurs 
gladiateurs. Ils dislinguent la tete du Jupiter du Capitole 
par un front exlremement bombe'. Ceux qui veulent se con- 
vaincre de la ve'rite' de notre observation, n’ont qu’a exami¬ 
ner les tetes des Iwmmes qui se sont distingue's par des qua- 
lite's e'miuentes de Tame et de I’esprit; ils n’ont qu’a observer 
les tetes de ceux qu’on a coutume d’appeler de vastes et frandes tetes. Mais il ne faut pas confondrede grandes faces 

ont les os des ponimettes sont proe'minens et les macboires 
larges et saillantes, avec de grands cerveaux et des cranes 
volumineux. 

5°. L’organisation ce're'brale des deux sexes explique par- 
faitement pourquoi certaines qualite's sont plus e'nergiques 
chez I’homme, et d’autres chez la femme. 

Les parties du cerveau situe'es vers la partie ante'rieure su- 
pe’rieure du front, sont en general plus petites chez les fem¬ 
mes , et leurs fronts sont plus petits et plus courts. Elies ont, 
au contraire, les parties situe'es a la re'gion supe'rieure de I’os 
occipital beaucoup plus developpe'es. Leur cervelet est com- 
mune'ment plus petit que celui des hommes. Ces diffe'rences 
expliquent parfaitement ce que Ton trouve de dissemblable 
entre les qualite's intellectuelles et morales de I’homme et 
celles de la femme. Les deux sexes offrent sans doute un 
grand nombre d’exceptions qui sont cause que fre'quemment 
ies faculte's propres a la femme se rencontrent chez I’homme, 
et vice versd. 

6“. Lors^’une conformation semblable du cerveau se trans- 
met des peres aux enfans, les qualite's morales et intellec- 
tuelles sont semblables j et lorsque la conformation de la tete 
est dilFe'rente, elles different. 

Tons les animaux de la meme espece , de meme que tous 
les hommes , ont le cerveau conforme' de la meme maniere 
essentielle. Les diffe'rences que prdsentent les cerveaux des 
varie'te's et des individus ont aussi poui; re'sultat des diflfe'- 
rences dans les proprie'te's respectives. C’est tantot tel or- 
gaae, tantot tel autre qui est plus ou moins de'veloppe' dans 
une varie'te', dans un individu , dans un peuple j et c’est ce 
qui produit le caractere particulier des individus, des races , 
des nations. On a observe' depuis longtemps que les freres 
et les soeurs qui se ressemblent entre eux ou qui ressemblen 
le plus au pere ou a la mere , sc ressemblent aussi dans les 
qualite's de I’ame et de I’esprit, autant que le permet la 
diffe'rence de I’age et du sexc. S’il s’agit, au contraire , de. 
fr«-es et sceurs, meme de jumeaux , dont I’organisation ce'- 
rdbrale soit dissemblable , la nourriture , I’e'ducanon , les 
cxemples, les alcntours oat beau se ressembler en tout, il 



470 C E R 

n’en resulte aucune ressemblance dans leurs qualites morales 
et intellectuelles. 

Par conse'quent, en observant que I’on ne pent de'terminer 
les faculte's morales et intellectuelles ni d’apres I’ensemble du 
corps et sa constitution organique ou les tempe'ramcns , ni 
d’apres les visceres , les plexus et ganglions du bas-ventre 
et de la poitrine, ni d’apres la gi-andeur et la finesse des cinq 
sens", ni d’apres un rapport du cerveau au corps, aux nerfs, 
a la face; mais en voj^ant qu’il y a toujours un rapport di¬ 
rect entre la grandeur des parties ce're'brales et les disposi¬ 
tions de ces fonctipns , on est forcd d’admetlre la conclusion 
que les parties du cerveau sont les organes imme'diats des 
qualite's morales et intellectuelles. 

7°. Toutes les parties du corps peuvent etre le'se'es; la masse 
nerveuse de la colonne verte'brale meme peut etre compri- 
mde ou alte're'e a une certaine distance du cerveau, sans que 
les fonctions de Fame et de I’esprit soient ane'anties on en 
souffrent imme'diatement. Quand le te'tanos, par exemple, 
a lieu par suite de Idsions, quoique les autres systemes ner- 
veiix soient attaque's de la maniere la plus violente , les fonc¬ 
tions de I’esprit restent quelquefois intactes jusqu’a la mort. 
Si , au contraire , le cerveau est comprime', de'truit, on 
perdle sentiment , etles fonctions intellectuelles cessent. 

8°. La vie purement automatique ii’exige ni le cerveau ni 
le cervelet. Des ace'pbales , quoique cntierement de'pourvus 
de cerveau, naissent forts et gras. Meme les'fonctions des 
cinq sens peuvent exister sans les be'mispheres. Par conse'¬ 
quent, si le cerveau n’etait pas destine' aux fonctions les plus 
e'leve'es de I’organisme animal, son existence serait supeidlue 
et sans but. Mais ne serait-il pas re'voltant de penser que la 
nature, en formant le plus noble , le plus parfait de tons les 
systemes nerveux , n’ait en aucun but qui re'pondit a I’excel- 
lence de son organisation? 

g“. Enfin, quelque ddfectueuse que soit la connaissance 
que nous avons du perfectionnement graduel du cerveau, 
depuis les animaux de I’ordre le plus bas jusqu’a Tbomnie, 
on peut cependant e'tablir j comme une regie certaine, que 
le nombre des proprie'te's s’accroit avec celui des parties du 
cerveau. Cette multiplication des instincts, des aptitudes in- 
dustrielles et des faculte's morales et iritellectnelles, n’est en 
proportion ni avec les sens, ni avec les autres parties : com¬ 
ment cela s’expliquerait-il, si le cerveau n’e'tait pas exclusi- 
vement I’organe de toutes ces qualite's ? 

Ainsi tout concourt a prouver que I’on doit reconnaitre 
le cerveau seul pour la condition matdrielle imme'diate de 

_ toutes les dispositions morales et intellectuelles. 
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11 est encore de notre devoir de re'pondre aux principales 
objections qu’on e'leve contre I’opinion qui e'tablit que le cer- 
veau est exclusivement I’organe de I’ame et de I’esprit, et 
qu’on trouve dans les e'crits physiologiques les plus modernes. 

10°. On cite un grand uombre d’observations suivant les- 
quelles les le'sions du cerveau les plus conside'rables, n’ont 
gouvent nullement nui aux fonctions de Tame , et M. Pinel 
afiS.rnie que les dissections les plus exactes n’ont encore rien 
appris sur le sie'ge des maladies mentales , et que les ddran- 
gemens des fonctions de Yaxie, qui sont la suite assez ordi¬ 
naire des alterations du, cerveau , n’admettent pas, a beau- 
eouj) pres , la conclusion que le cerveau est exclusivement 
I’organe de I’ame. 

II y a, en effet, un grand nombre de cas ou, malgre' les 
de'rangemens les plus conside'rables des faculte's intellec- 
tuelles , on n’a ddcouvert aucune de'fectuosite' dans le cer¬ 
veau. Mais nous avons aussi vu que, dans beaucoup de cas , 
les fonctions de Fame et de I’esprit sont plus ou moins de'- 
range'es par les maladies et les le'sions du cerveau. Pour rec¬ 
tifier ces faits oppose's en apparence, il faut rdsoudre deux 
questions : premierement, est-on en e'tat de juger saine- 
ment, d’apres leur nature intime, les le'sions et les maladies 
du cerveau ? et secondement, a-t-on jusqu’a present pu juger 
avec exactitude les efifets que ces maladies ont du produire 
sur les fonctions de Fame ? 

II est e'vident qu’il e'tait impossible d’e'tablir des observa¬ 
tions physiologiques exactes sur une partie que non-seule- 
ment I’on ne connait pas , mais sur laquelle meme on n’a 
que des notions errondes et entierement contraires a sa struc¬ 
ture. Trop souvent I’autorite' des auteurs engage a admettre 
des faits qui n’ont jamais existe. On voudrait trouver la 
confirmation du conte rapporte' par Thdophile Bonet, et 
de'couvrir les cerveaux dessdche's , durs et friables , chez les 
individus morts dans le de'lire et la rage. Sur Fautorite' de 
M. Portal, on cherche dans le cerveau d’un alie'ne' des cir- 
convolutions moins profondes que chez les autres.homines. 
Sur Fautorite' de M. Dumas , on s’attend a voir chez les 
hommes spirituels un cerveau rond; et suivant que le de'- 
funtavait un caractere doux ou emporte', selou que ses ide'es 
dtaient suivies et vives , ou confuses et paresseuses, suivant 
qu’il e'tait fou ou imbe'cile , le cerveau doit etre d’une cou-. 
leur plus ou moins fonce'e , d’une substance plus ou moins 
ferme, ou plus ou moins roide. Si de telles attentes exage'- 
re'es ont e'te' de'gues , en faut-il infe'rcr que, chez les alie'ne's , 
aucune alte'ration n’avait eu lieu dans Forgane de Fame ? 

Les vers dans les intestins produisent un chatouillement 
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all fiout dll lie^, I’a toiix , la ce'cit'e, etc'. Si ttri tel itiafade 
m’e'iirt, et <jue Foil ile trouve ailcuire altdration xdsible dans 
lies dlgane’s <fe la' resplratron., de la vae , etc. , peut-on con- 
d'ure qire ces dr'ganes a’e'taient pas affe'cte's 7 

De la rheme maniere rious accordons que, d'ans an grand 
floiMbre d’e aialadies lileataies, la cause premiere reside dans 
fe’ ba's-lrentre oa dans une cause ge'ndrale de Forganismej 
faais it fant coavenir ave'c nous qac le cerveau est soumis a 
Finfluence des Causes dtoigue'es. 

Plusieurs alte'raWnS da. Cerveau ne se rrianifestent pas 
qaand fes alidnatioas mental'es' ne sent que passageres ■, mais 
elles se foafconnaitre par des rdsutfats que les maladies pro- 
duisent au bout de quelque temps : il se forme , par cxem- !>fe , des dep'ots considerabdes de masse osseuse suf la face 
nterieure da cfaUe. La m'Usse' Ce'rebrale elle-meme diminne 

peu a pea, etc. 
II est Vrai que' des Idsiotts tres-Conside'rab'les dii cerveau ne E' roduisenf souvent que des perturbations pen seusib'les dans 

rs ploprietes de Fesprit, que des Idsions' ie'geres' occasien- 
Uent frdqnem'ment les ac'cfdeus' les plus' violeu.s , mars cela 
arrive aussl dahs" foutes fes autfe's parties du corps. Ne 
frouve-t-oU pas quelquefois de grands abces' dans I'es pon- 
iiion's , sails que fa fespifatiou ou le teste de la sant^ en 
.'fielit ete' sensiMemeut ddraiige's ?'s’etisui't-il pour cela que 
les poumons ne sent pas.Forgane de fa respiratioft? On ne 
doit done pas attribuer 4 la riafure d’nue Idsiou oU a son 
si^e ce qui u’est du qu’d Firritab'ilrtd particnliere du ma- 
^^ae. C’est pourquoi if est concevabfe qu^il ne rdsulte souvent 
auctrii acCidetot des tdsiotts feS plus cOuside'rabieS dans un. 
ihafade qui a’a qu’uiie etcttabiiitd faibie, tandis que cliez 
fCux d’uae coflstitutiou pbjsique trfes-irritable , les accidenS 
les plus' graves provieDneUt de le'sions peu fmpOrtautes. 

Traitons maintenant la sccoude question, savoir: si les fonc- 
tiO'ns' deFame u’Ctaient pas troubldes quand les observateurs 
orit Cru les trouver intactes dans les maladies et les Idsions 
du cerveau ? A-t-on jusqu’dpre'seut e'te eii e'tat de bien jiigcr 
ces egaremeUs ? 

1°. Tout ce que Fon rapporfe des individuschez lesquels, 
liialgre’ les maladies et les lesions ducerveaU, les foiictioris de 
Fame sonf, a Ce que Fon dit, reste'es intactes, se borne aux ex¬ 
pressions suivantes : le malade Contiuuait a marcher, a man¬ 
ger et a parler j il avait sa conscience entiere, e’est-a-dire^,^ il 
connaisSait ceux qui Fentourait j il avait encore la mtooire 
et le jugemeut 5 par cOnse'quent auenue de ses facultds intcl- 
lectuellCs n’etaient ni trouble'es ni perdues. 

Si toutes les faenlte's morales et ifltellectuelles de Ifrorntne 
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consistaient wniquement dans la conscience, tes fonctions des 
cinq sens , la memoire et le jugement, les animaux d’un or- 
dre supe'rieur, qui ont ces qualite's , seraient des hommes. 
Les hommes qui , apres une commotion du cerveau on apres 
une attaque d’apoplexie , perdent la me'moire des noms pro- 
pres ou d’une langue, et qui conservent pour d’autres choses 
la me'moire, I’intelligence et le jugement, ces hommes n’ont- 
ils lien perdu de leurs faculte's/ 

Si I’on soutient qu’il n’est survenu aucun de'rangement dans 
les proprie'te's de I’ame et de I’esprit, tant que la conscience , 
les cinq sens, la me'moire et le jugement subsistent, on ne 
pourrait concevoir de de'rangement des fonctions de I’ame et 
de I’esprit qne dans rimbe'cillite' et la de'mence totales.'Les 
malades qui n’ont qu’une folie partielle ne conservent-ils pas 
la conscience, la me'moire et le jugement intacts pour tout 
le reste ? On voit done que tantot une proprie'te' de Tame et 
de I’csprit, tantot une autre pent etre de'rangde ou ane'antie, 
quoique I’individu conserve les qualite's qui font dire aux au¬ 
teurs que toutes les facultds intellectuelles sont demeure'es in- 
tactes. Par conse'quent, il dtait impossible jusqu’a pre'sent de 
juger les suites des maladies et des le'sions du cerveau, parce 
qu’on s’en est tenu aux attributs ge'ne'raux de I’ame, et qu’on 
ignorait les qualite's fondamentales et particulieres de Tame. 

Ce que nous venons de dire pourrait sixfiire pour mettre en 
garde contre les observations dans Icsquelles , malgre' des ma¬ 
ladies ou des le'sions graves du cerveau, on affirme que les 
qualite's de Tame sont reste'es intactes. Mais nous allons encore 
ajouter quelques ide'es par rapport aux observations oil un 
hemisphere entier du cerveau e'tait de'truitpar la suppuration, 
tandis que les fonctions de Fame n’ont e'prouve' aucune alte¬ 
ration. 

Dans ces observations, comme dans lesprece'dentes, on a 
gublie de faire attention a la duplicite' des systemes nei-veux. 
Par conse'quent, I’un des nerfs optiques, auditifs, etc., peut 
etre de'truit, et les fonctions de la vue, de I’ouie, etc. , con- 
tinuent a s’exercer pour I’autre ceil. De la meme roaniere, 
un des cote's du cerveau peut n’etre plus dans le cas de rem- tlir ses fonctions , et I’autre c6te' en conserver la facultd. 

.es fonctions du cerveau peuvent, comme dans les nerfs des 
cinq sens, etre trouble'es d’un cote' et rester intactes de I’au- 
tre. Nous connaissons des fails tres-positifs ou les deux he'- 
mispheres et, par consequent, leurs fonctions se sont trouve's 
dans un dtat tres-dilfe'rcnt. C’cst le meme cas avec le cer¬ 
veau qu’avec les autres parties du corps ; par consequent, 
tons les organes des qualite's primitives etant doubles, il n’est 
pas absolument impossible que dans les maladies et les le'sious 
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tj-es-gi'aves cfu cerveau, toutes les qualites fondamenfales snb- 
sislciit aussi longtemps que I’organe de telle qiialite' fonda- 
nieiilale ii’a pas e'te attaque' par la nialadie, ni de'truit en- 
tierement a la fois des deux cote's da cerveau. 

Our pretend avoir observe' des cas ou le crane e'tant com- 
pleleineut forme', necontenait que de I’eaii, ou, selon d’autres, 
dans certains hjdrocephales , la -pre'tendue substance me'- 
dallaire du cerveau e'tait distendue en forme de vessie et de'- 
sorganise'e j et, selon les una et les autres , les faculte's de 
i’anie et de I’esprit avaient continue' a s’exercer. 

Nous ne traitons pas ici cet objet en de'tail; nous renvojons 
les lecteurs a I’articlc Jiydroctphale. Nous disons seulement 
a cette eccasion que , dans les grandes hydroce'phales, Ic 
cerveau ne manque jamais , et que , dans des hydroce'phales 
coiiside'rables, les fonctions intellectuelles continuent a exister 
d’une maniere surprenanle, mais que la masse ce're'brale 
ii’cst pas de'sorganise'e. Ceux des lecteurs qui ont e'tudie' alten- 
tivement la structure des circonvolutions et des cavite's ce'- 
re'brales , doiverit se rappeler que les fibres cere'brales se 
prolougent perpendiculairement par desstis les cavite's ce're'- 
Ltales, et que deux couches de fibres forraent lonjonrs ce 
que Ton appelle une circoiivolution , de maniere que les 
circonvolutions du cerveau ne sent autre chose que deux cou- 
ches de filamens nerveux applique'es Tune contre Tautre et 
prolonge'es perpendiculairement par dessus le contour des 
grandes cavite's du cerveau. Si done ime grande cpiantite' 
d'eau , dans les cavite's ce're'brales, agit contre les circonvo- 
lutions , elle e'eartera successivement les deux couches qui 
s’aplatissent de plus en plus a mesure que i’eau agit sur elks, 
ct fonneut, quand elles sont entierement de'plisse'es, une 
surface e'tenduc et liorizontale. Or, les fonctions de Tame 
ne de'jrendant pas essentiellement de la position verticale, 
horizontale ou eourbe'e des fibres nerveuses, elles peuvent 
continuer sans beaucoup d’alte'rationlorsque la pressiou de 
i’eau n’est pas.lrop forte ou n’agit que par degre's insensibks. 
Par conse'quent, tout ce qui a e'td mis en avanl toiichant les 
hydroce'phales , et I’absenee ou la de'sorganisation du cer¬ 
veau dans, ces cas pour prouver que cette partie u’est pas 
cxdusivement Torgane de Tame, tomhe de soi-meme. 

S®. Parmi les phenomenes que I’on a crus propres a prouver 
qne le cerveau n’est pas exclusivement I’organe de fame , 
on a cite' de pre'tcndus cerveaux pe'trifie's ou ossifie's qui n’onL 
pas empeche' I’exercice des faculte's intcllectnelles, 

Satisfaits d’avoir trouvd un moyen si ddcisif pour nous 
re'futer, nos adversaires aimerent mieux admetlre des !ait* 
itaagioaires que de les soiimettre a un examen rigoareux. 
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On nous a montre' en diffe'rens endroits, a Vienne , a Lem- 
sick , a Amsterdam, a Cologne, a Paris, de ces prdtendus 
cerveaux ossifie's, toujours dans I’intention de combattre notre 
assertion que le cerveau est I’lmique organe des sentimens 
moraux et des faculte's intellectuelles. 

M. Dumas soutient que les cerveaux ossifids re'futent com- 
pletement notre doctrine sur I’organe de Tame et de I’esprit, 
puisqpie, selon le re'cit de Duvernej, le boeuf avait conservd 
toute son intelligence. Par consequent, lacroyance aux cer¬ 
veaux ossifie's est bien loin d’etre de'truite, meme chez les 
physiologistes et les me'decins} nous devons done traitor cet 
objet-avec quelque de'tail. 

Ces pre'tendus cerveaux ossifie's ne sont pas aussi rares que 
quelques-uns Pont pense', ce que prouve le nombre meme 
de ceux que nous avc'ns cu occasion de voir. Thomas Bartho¬ 
lin , en 1660 , raconte un pared fait. En 1670, on tua, dans 
un bourg, pres de Padoue , appartenant aux religieux de 
Sainte-Justine , un bceuf dont le cerveau se trouva pe'trifie 
et convert! en une matiere aussi dure que le marbre. Ce 
bosuf e'tait restd toujours maigre quoiqu’il mangeM avec avi- 
dite' tout ce qu’on lui pre'sentait; il portait sa tete toujours 
basse et il chancelait en marchant. Duvernej fit voir a I’aca- 
de'mie , cn 1775, le cerveau pdtrifie' d’un boeuf j ce bmuf 
dtait fort gras et si vigoureux qu’il avait-dchappe' quatre fois 
au boucher qui I’assommait. Done I’animal avait conserve' la 
facultd d’exercer librement toutes ses fonctions. On trouve 
dans la Gazette de Sante (2 nov. iBog, n“. Sa), I’histoire 
d’un prdtendu ceiTeau ossifid que le docteur Giro apporta 
a M. Moreschi , professeur d’anatomie humaine a Rovigo ; 
selon le proces-verbal rddigd a Rovigo , sur les circonstances 
ante'rieures et postdrieures a la mort de cet animal , le boeuf 
aucprel appartenait ce cerveau ossifid , avait les memes incli¬ 
nations que tout autre bceuf a cerveau sain. 

On ne pent mieux rdfiiter I’existcnce de ces pre'tendus cer¬ 
veaux ossifids que ne I’a fait Vallisneri. Si les me'decins, les 
anatomistes et les physiologistes qui se prdsentent avec des 
observations de ce genre, ou qui, pour les appuyer, citent 
meme Vallisneri, avaient dtudid les ouvrages de cet auteur, 
i!s n’auraient pas aussi le'gerement compromis I’honneur de 
leurs Gonnaissances physiologiques et de leur esprit d’obser- 
vation. 

Vallisneri fait voir d’abord qu'il ne pent etrs question 
d’aucune petrification du cerveau, et que ce que Ton en a 
dit doit sa naissance a I’ignorance d’un frere bdnddictin. Il 
prouve ensuite que ces masses osseuses ne sont pas des cer¬ 
veaux ossifids, mais de simples excroissances du erkne : il 
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demontre cp’ils Be sent pas aussi rares, oomme Duverney 1’;^ 
era } ii cite cinq exemples semblables observes dans un petit 
district d’ltalie j il reproebe a Ihiverney de n’avoir examine' 
que la surface exte'rieure, et d’avoir ne'glige'la structure inte'- 
rieure; il dit qu’une des excroissances osseuses qu’it a en sa 
possession, ressetnble plus a un cerveau de boeuf que la pre'- 
tendue cervelle ossifie'e de Duverney, et que , ne'anmoins ^ 
les e'le'vations et les enfoncemens de cette excroissance ne 
peuvent se comparer nullement aux circonvolutions d’un ve'- 
ritable cerveau de boeuf; que dans I’inte'rieur on ne de'eouvre 
rien que Ton puisse mettre en parallele avec le plexus cho- 
roidien , ni avec aucune autre partie inte'rieure du cerveart 
d’un boeuf. II reproebe a Duverney et a I’Acade'mie des 
sciences , de s’en etre rapportds aux paroles d’un boucher. Si 
Duverney avait ouvert le crane, il eut trouve' le cerveau 
existant inde'pendamment de I’excroissance osseuse. Il ajoute 
qu’un boueber de Modene, ayant proce'de' avec plus de soin, 
rencontra le cerveaft et I’excroissance. 

Il faut encore remarquer que Duverney indique, comme 
glande pine'ale ossifie'e, une partie qui d’abord est bien plus 
grosse que n’est la glande pine'ale du boeuf. Ensuite, la glande 
pine'ale e'tant situe'e dans I’inte'rieur du cerveau, et cette ex¬ 
croissance n’ayant pas e'td ouverte, il est e'vident qu’on ne 
pent pas apercevoir la glande pine'ale a I’exte'rieur. La par- 
tie qu’il suppose etre le cerveiet et son appendice vermicu- 
laire ne ressemblent nullement a ces parties. 

Vallisneri fit graver la figure de I’excroissance de Duver¬ 
ney , et celles des excroissances qu’il avait vues avec celle 
d’un ve'ritable cerveau de boeuf j il repre'senta celle-ci par 
dessus , par dessOus et coupe verticalement dans la ligne 
mddiane, afin que Ton sentit mieux la diffe'rence. 

MM. Giro et Moresebi avouent qu’ils n’ont de'eouvert au- 
cun vestige de nerfs dans le pre'tendu cerveau ossifie' qu’ils ont 
examine', et cependant le boeuf avait tons les sens extdrieurs 
intacts. 

Ainsi tous les pre'tendus cerveaux pe'trifie's ou ossifie's, que 
Ton a rencontre's jusqu’apre'sent, nc sont que des excroissan¬ 
ces osseuses qui se forment ou seuleinenta la surface inte'rieure 
du crane, ou seulement a la surface exte'rieiu'e, ou enfinaux 
deux surfaces exte'rieure et inte'rieure a la fois. 

Quelques-unes consistent en une substance asscz molle et 
spongieuse , la plupart sont dnres comme de I’ivoire; elles 
sont, a leur sui-face, plus ou moins gibbeuses, a pen pres 
comme des cboufleurs. Ces gibbosite's sont prises par I’obser- 
vateur superficiel pour les circonvolutions iutestiuiformes du 
ceiveau, mais on ne de'eouvre jamais la forme d’aucuiie par- 
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lie <lu cerveau , ni a la surface supi^rieure , ni a la surface in- 
Yerieure de ces excroissanccs, ni qnand on les coupe en deux. 

ijuant a rinflueiice que ces excroissances osseuses exercent 
sur I’e'tat de saute', il est vrai que rhomme et les auimaux peit- 
vent vivre pendant de longues anne'es et jouir de plusieurs fonc- 
ions j Tnais on vatrop loin, quand on aflirme que les fonctions 
•de Tame n’en soulfrent nullement. Dans tons les exemples, 
■fexcepte' ceiui que rapporte Duverney et qu’il n’a pas observe 
Ini-meme , on remarque au moms les memes ^mptomcs qui 
out lieu dans d’autres pressions e'prouve'es par le cerveau. 
T1 est probable que le cer\'’eau n’est pas comprimd en raisoii 
de I’accroissement de I’excroissance osseuse, mais que les 
Cavite's du crtee s’e'largisscnt peu a peu, comme il arrive aus 

■Cavite's c^re'brales dans les hydropisies du cerveau. 
Il re'sulte de tout ce que nous venons de dire, que tous 

les cas oil Ton pretend que le cerveau e'tait ossifie' sans que 
les laculte's intellectnelles fussent de'rangdes , doivent leur 
'origine a la connaissance de'fectueuse de Tanatomie et de la 
•physiologic, et sm-tout aux observations inexactes , et a tin 
amour excessif du mei-veilleux. Les exemples ne peuvent done 
nullement e'branler nos principes sur I’organe de Tame. 

Apres avoir de'montre' que le cerveau est exclusivement le 
'sie'gedes faciilte's morales etintellectuelles , il faut encore exa¬ 
miner si, dans la manifestation de ces facultes, le cerveau agit 
1:001 entier, ou si une .portion particuliere est afifeetde a la 
manifestation de chacune des facultds ? 

Nous nous arreterons a quelques considerations quiprouvent 
que la nature n’est pas autant attachde a un agent unique d’ac- 
lion que quelques philosophes spe'culatifs se sout plu a le dire. 

1°. C’est une observation ge'ne'rale que la nature, en 
Variant les effets, a toujours cre'd des instmmens matdriels 
dilTdrens pour les produire ; e’est ce qu’on observe dans tons 
les regnes de la nature, et dans I’organisation des animaux en 
particulier. Il y a, par exemplc., un organe different pour 
'chaqne function de la vie automatique • le coeur prdside a 
la circulation, le poumon a la respiration, le foie a la se¬ 
cretion de la bile, etc. Les nei-fs des cinq sens extdrieurs 
^different si dvidemment sous le rapport de leur conforma¬ 
tion et ceiui de leur action vilale, que la nature ne varie 
jamais dans la disposition qu’elle a dtablie, et qu’elle n’envoie 

■jamais un nerf a I’organe qui doit en recevoir im autre. Cette 
pluralitd des ^wrganes de la vie automatique et surtout des 
cinq sens extdrieurs , ont ddja une analogie qui rend vrai- 
'semblable que les diffe'rentes facultds de Tame et de I’esprit 
sent manifestdes ])ar diffdrentes parties du cerveau. 

2°. Dans rdcliejle des 4tres, les facultds morales et intel- 
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lectuelles sont tres-diff^rentes, par conseqpient, il est imr 
possible que tous les animaus aient la meme organisation 
ce're'brale j et si le cerveau n’e'tait pas compose d’organes par- 
ticuliers , on ne verrait pas les intelligences s’accroitre a me- 
sure que les cerveaux sont plus compose's. 

3". Tous les hommes et tous les individus de la meme es- 
pece d’animaux sont en ge'ne'ral forme's d’apres le meme planj 
comment pourrait-il y avoir autant de varie'te's dans les fa- 
culte's des uns et des autres, si elles n’e'taient le re'sultat que 
d’un seul organe que tous possedent e'palement? 

4'’- Les individus de la meme espece , par exemple les 
hommes, ne possedent jamais toutes les faculte's au meme 
degre', cependant cela devrait etre, si le meme organe dtait 
charge' de les manifester. Comment Tame , avec le meme 
instrument, pourrait-elle exe'cuter telle faculte' dans un degr^ 
exquis, et telle autre d’ung maniere borne'e ? 

5°. Les faculte's de Tame et de I’esprit ne se manifestcnt pas 
simultane'ment dans le meme degre', mais il y a des inclina¬ 
tions et des faculte's propres a chaque 4ge^ ce qui ne pourrait 
etre, s’il n’y avait qu’un seul organe. 

d". Une dtude longtemps continude sur le meme objet fa¬ 
tigue, mais en variant I’objet du travail, I’esprit reprend de 
nouvelles forces. Or, si le cerveau n’est qu’un seul organe 
exe'cutant tous les actes de fame et de I’esprit, comment un 
nouveau sujet de me'ditation n’augmente-l-il pas la fatigue, 
au lieu de procurer un delassement ? 

y°. Les reves confirment la pluralitd des organes; car le 
reve n’est qu’un e'tat d’action d’un ou de plusieurs organes 
pendant que les autres sont endormis, et le reve est d’autant 
plus compose', qu’ily a d’organes dveille's. 

8°. II ne seraitpas possible de concevoir les phe'nomenes du 
somnambulisme, si le cerveau n’e'tait qu’un seul organe, et 
non une re'union de plusieurs, affecte's chacun a une faculte' 
particuliere. 

9°. Les alie'nations partielles del’esprit ne pourraient point 
avoir lieu, s'il n’y avait qu’un seul organe, de fame. Mais quel- 
quefois la manifestation d’une seule facultd est alte'rde, tandis 
que les autres faculte's se manifestent d’une maniere parfaitej 
quelquefois, au contraire, toutes les fonctions de fame et de 
I’esprit sont ddrangdes, exceptd une seule. 

Ilestdoncddmontrd que le cerveau n’est pas untoutnniqiie, 
mais un assemblage d’autant d’organes, qu’il y a de facultdi 
particulieres. 

Cette vdritd que fame a autant d’organes diffe'rens qu’elle 
pent exercer de faculte's diffdrentes, a dtd presentee tres-an- 
^aennement; plusieurs out meme fait graver des planches dans 
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lesquelles sont marque's les sie'ges particubers du sens com- 
mun, de rimagination, deJame'moire et du jugcment. Mais 
nous irions trop loin si nous voulions entrer dans quelques 
de'tails , et chercber la raison pour laquelle on n’a jamais 
pu assignor un sie'ge pre'cis a une faculte' morale ou intellec- 
tuelles quelconque. Nous ne parlerons pas non plus de notre 
division des'faculte's morales et intellectuelles, ni des moyens 
qu’il fallait employer pour de'terminer les faculte's fondamen- 
tales et leurs organes respectift. Nous nous bornons ici aux 
ide'es gene'rales, et nous croyons avoir pr6uv¥ que le ccrveau 
est exclusivement I’organe des faculte's rnoraies et intellec¬ 
tuelles , et que chaque partie du cerveau est aftecte'e a, une 
Faculte'particuliere. - ' ■ (gall ct spubzheim) 

ZINN (loan. Gotho Fred.), Experimentacirca corpus callasum, ccrehellum, 
duram meningen invivis aninudihus inslilula. in-4°. Goelting, 17.49. 

wALSTOEPF (joan. nieterich), Experimenta circa motum cerebri, cere- 
belli, clwrce matris et vendrum in viois animalihus instilula. in-4°. 
Gotling. 1753. . 

MALAGARNE (vinccnzio), iVoFfl cspostcione della vera sirultura del cer- 
velletto wnana-^ c’est-i-dire, WouveJlc exposition de la vi-rilaWc structure 
du cerve'ct bnmain, in-ra. 'Purin , .1777. 

HAAsnis (joan. GOtlob.) , Cerebri non’orumqite corporis liumani anatomc 
repetfta. I roI.'tn-8°. iipstVc; 1.781. 

GENSARI {tv.) ,-De peculiari structurd cerebri, nonnuUisque ejus nmrbis. 

mhell(Lament}, l!)e cerebro, mS?. Edimburgi' 1780. 
Cette Di-ssei tafion est inscr.'e dans le qnatrieme volume du Thesaitriis 

' medicus erlinensis, pag. 199. Edirriburgi, 178.0. 
IHOCRET, Memoire snr la’natiire de la substance dn eei-vean, et.snr la pro- 
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CERVELET, s. m., cerebellum, cerveau, p. 45r- 
CERVELLE. Voyez cerveau. 
CERVICAL, ALE, adj., cervicalis, se dit en general de» 

diverses parties qui forment le cou ou qui soiit situees dans la 
region du cou. Cette meme expression est employee dans une 
acception plus restreinte et plus exacte, pour de'signer seule- 
ment les parties situees a la partie postdrieure du cou. 

Vertehres cervicales. Weyez vertebres. 
Ligament cervical ante'rieur, faisceau fibreux e'pais, dtroit, 

court, e'tendu de I’apopbjse basilaire de I’occipital ou tuber- 
cule de I’arc ante'rieur de la premiere vertebre du cou. 

Ligament cervical postdrieur, ou surdpineux cervical, 
tres-de'veloppd etmanifestement fibre'ux cbez les quadrapedes 
dont la tete est volumineuse; ce ligament dans I’homme n’est 
formd que par une couche e'paisse de tissu cellulaire dense ■, 
peu extensible, et de quelques bandelettes fibreuses pen dis- 
tinctes des apone'vroses du trapeze. Ce ligament s’insere a la 
protube'rance occipitale externe, et a I’apophyse e'pineuse de 
la septieme vertebre du cou. 

Artere cervicale ascendante, rameau de la thyro'idienne in- 
fdrieure quise distribue aux muscles scaieneset auxte'gumens. 

Artere cervicale transverse, brancbe volumineuse de I’ar- 
tere sous-claviere ou de I’axillaire, dont les rameaux se reti- 
dent principalemen^ dans I’angulaire , le trapeze, et dans les 
muscles inse'rds au bord spinal de Tonioplate. 

Artere cervicale postdrieure ou profonde, autre brancbe 
de la sous-claviere qui gagne la re'gion poste'rieure du con , 
en passant entre les apophyses transverses de la derniere ver¬ 
tebre du cou et de la premiere vertebre du dos. Les niuscles 
profonds des re'gions antdrieure et poste'rieure du cou, re- 
coivent ses ramifications.' 

Nerfs cervicaux. Leur nombre est de huit de chaqiie cotd. 
La premiere paire, nomme'e sous-occipitale, a separe'e 
par Winslow et par Bichat, des autres nerfs cervicaux, parce 
qu’elle n’olTre pas exactement les memes dispositions que les 
sept paires suivantes. 

Les nerfs cervicaux ont pour caracteres communs de naitre 
par des racines ante'rieures et postdrieurcs des parties latd- 
rales de la moelle de I’e'pine j les racines ante'rieures sont les 
plus petites; la racine poste'rieure forme, avant la sortie du 
trou de conjugaison, un ganglion ovo'ide grisatre; les 
filets qui provienuent de ce ganglion se rdunissent ehsuite a 
ceux de la racine ante'rieure, pour ne former qu’un seul tronc 
qui, apres avoir parcouru un coui-ttrajet, se divise en deux 
branches , Tune ante'rieure, 1’autre poste'rieure. 

Toutes les paires ceryicales communiquent entr’elles etavec 
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ie grand sympathique. Les nerfs cervicau-s se distribuent auK 
muscles des parties poste'rieure et late'rale infericure de la 
tete , auxte'gumens et aus muscles du cou., aux muscles larges 
qui s’incerent a Fomoplate, aux muscles propres de re'paule, 
aux muscles et aux te'gumens de la partie supe'rieure et ante- 
rieure de la poitrine, du bras, de I’avant-bras, de la main , 
au diaphragme. Ces nerfs ferment plusieurs plexus remar- 
quables. DixpHRAGME, PLEXUS. 

Glandes cervicales. Vojez glandes lymphatiques , thy- 
ROinE. (-MARJOLIW ) 

CERVICO -MASTOIDIEN, adj., cervico-mastoidceus ; 
qui appartient aux vertebres cei-vicales, et a I’apophyse mas- 
toide. C’est le nom donnd par M. Cbaussier au muscle sple'- 
uius de la tete. Vojez splenius. (savart) 

CESARIENNE ( operation ). On donne ce nom a I’inci- 
sion que Fon pratique a travers les enveloppes du bas-ventre 
et le tissu de la raatrice , pour extraire I’enfant contenu dans 
ce viscere, lorsqu’une cause s’oppose a ce qu’il puisse sortir 
par la voie naturelle 5 elle peut se pratiquer apres la mort de 
la femme qui a pdri avant d’accoucber , et meme pendant 
sa vie, lorsqu’une configuration vicieuse du bassin rend la 
sortie de Feniant physiquement impossible par la voie que lui 
avait destine' la nature. II est difficile d'assigner Fe'poque 
ou elle a tftd pratiqude pour la premiere fois pour extraire 
Fenfant, lorsque la mere avait succombe' avant d’accouchen 
Tout semble indiquer qu’elle a dte' en' usage dans cette cir- 
constance, des les temps les plus recule's , et longtemps avant 
la naissance de Jules-Ce'sar 5 en effet, et il est bien plus pro^ 
table que ce prince a pris son nom de Fope'ration qui a e'te 
pratique'e pour Fextraire, parce que sa mere avait pe'ri avant 
d’accoucher , et qui dtait usitde longtemps auparavant, qu’ii 
ne I’est d’admettre, avec d’autres , qu’elle a tire' le sien du 
mode par lequel ce grand bom me est venu au monde. L’opi- 
nion des premiers est e'tayde de Fautoritd de Pline, qui dit, 
liv. VII, caj^- IX de son histoire naturelle, primusque Ccesar 
a cceso matris utero dictus. Les noms tirds de quelque cir- 
constance remarquable qui avait accompagne' la naissance , 
dtaient tres-communs chez les Remains. Le premier exemple 
certain d’ope'ration cdsarienne pratiqude sur la femme vi- 
vante que Fon puisse citer, ne remonte pas au dela de Fan 
j5oo. Gaspard Bauhin rapporte, qu’un chatreur la pratiqua, 
a cette e'poque, sur sa propre femme, qui ne pouvajt pas 
accoucher, quoiqu’elle fut en travail depuis longtemps. Ce 
sera spe'cialemcnt aux articles hjste'mtomie et gastro-hj-ste- 
tomie qu’on fera connaitre les cas ou Fon doit recourir «. 
cette opdrationj I’expression de gastro-hyste'rolomie me pa- 
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rait la plus convenaBle pour designer I’ope'ration cdsarienne ; 
par la on lui donne un nom qui indique sur-le-champ le lieu 
et les organes sur lesquels elle se fait. Cette de'nomination 
fait connaitre , que pour extraire I’enfant renferme' dans la 
matrice, lorsque I’e'troitesse du bassin s’oppose a sa sortie , 
ou parce que, dans le cas de mort de la femme, I’orifice n’cst 
pas convenablement dispose' pour permeltre son issue, il faut 
inciser I’abdomen et I’ute'rus , ce qui n’est pas sufEsammeut 
exprime' par le mothyste'rotomie. II doit etre re'serve' pour les 
cas ou Ton incise seulement le corps ou le col de I’ute'rus. 
Voyez gastro-hysterotomie et hysterotomie. (oaroiey) 

CETEiRACH, s. m.aspleniumceterach, fougeres, J. cryp¬ 
togam. L. II en eit du ce'te'racb comme de la plupart des ca- 
pillaires, dont les propi-ie'te's ont e'te' par trop exagdre'es. Faut- 
ilrappelcrici, par exemple, les e'loges ridicules que lecommen- 
tateur Matthiole a donue's a la poussiere dore'e qui se trouve 
sous les feuilles de cdte'racb, et qui, scion lui, u’est rien moins 
qu’un excellent remede centre la gonorrhe'e ?Cette plante est 
faible et me'rite I’oubli dans lequel elle est tombe'e. (siett) 

CEVADILLE , s. f. Selon Retz et plusieurs autres bo- 
tanistes ce'lebres , les semences re'pandues dans le commerce 
sous le nom de ce'vadille, appartieuneut a une esjrece de 
■verainim , indigene de Mexique. D’autres veulent y recon- 
naitre les caracteres d’une nigella. Quoiqu’il en soit, on sent 
que cette incertitude ne peut etre dissipe'e que par d’autres 
recberches. Ces graines sont renferme'es dans des capsules en- 
tieres , ou brise'es , ovales, pointues a une extre'mite', obtuses 
a I’autre, d’un brim clair, et longues d’environ six lignes, 
inodores, mais d’un gout acre. Les semences elles-memes 
sontnoiratres, rugueuses, le'gerement convexes. Elies ont une 
savenr caustique, brulante, qui laisse une impression durable 
sur toute la muqueuse bucale et determine une abondante 
salivation. 

On doit a Schmucker et a Seeligef, d’avoir les premiers, 
insiste' sur les vertus antbclmintiques de la cdvadille; mais les 
expe'riences plus re'centes de M. Brew^ ont particulieremeiit 
fixe' les opinions a cet e'gard. Ne'anmoins, roalgre' les avanta- 
ges qu’on en a obtenu dans plusieurs circonstances centre 
le tcenia , ou ne saurait mettre trop de circonspection dans 
I’emploi de cette substance, puisqu’elle peut prodnire des ac- 
cidens graves. II serait pnident de n’y avoir recours que dans 
les cas oil d’autres vermifuges e'galement puissans auraient e'te' 
donne's sans sucees. 

Parmi les divers modes d’administration propose's pour la 
cdvadille, le suivant, qui appartient a Schmucker, me parait 
re'unir plusieurs conations avantagcuscs : on commence d’a- 
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bord par reldclierle ventre au mojen de larhnbarbe et dii sn!- 
fate de soude ; le leudemain , on fait prendre au malade de- 
nii-gros de poudre de cevadille, avec une pareille quantity 
d’huile de fenouil, en ajontaut du sucre ^ on donne ensuite de 
I’infusion de fleurs de camorniile ou de deurs de sureau : le 
plus souvent alors , le malade vomit le ver , quand ce dernier 
occiipe I’estomac; une lieure apres, un bouillon leper d’eau de 
gruau. Le deuxieme jour, meme dose administre'e d’apres 
la meme me'thode; si le troisieme jour , le ver n’a point en¬ 
core paru, on partage la dose eu deux fractions, I’une pour 
le matin , I’auti'e pour le soir. Le quatrieme jour, meme pro- 
ce'de' j le cinquieme au matin, on denne un purgatif fait avec 
demi-gros de rbubarbe et huit grains de re'sine pre'pare'e j le 
sixieme jour, trois bols, dont chacun contient cinq grains 
de cevadille avec quantite' suffisante de miel de'pure', cinq 
grains le matin et le soir , et on continue ainsi tous les cinq 
joui-s, jusqu’a ce qiie le malade ne rende plus de matieres 
muqueuses , et n’e'prouve plus de douleurs abdominales. On 
est souvent fored de persister pendant vingt jours avec la 
meme me'tliode qui ne convient qu’aux adultes ; car, aux en- 
fens, deux grains sullisent dans une petite cuillere'e do sirep 
de rbubarbe, on leur fait boire par dessus une cuillere'e d’in«' 
fusion de sureau avec du lait j le soir, la mdme dose est re'- 
pe'te'e : ils sont purge's , le cinquieme jour, avec dix ou douze 
grains de rbubarbe. ( Alibert, Nouy. Slem. de the'rap. i®'' 
'uol. p. 585 ). M. le docteur Brewer a e'galement un proedde' 
qui lui est propre pour administrer la cevadille. II consiste a 
feire pulvdriscr finement la capsulse entiere, et a faire com¬ 
poser avec du miel des pilules qui contiennent cbacun deux 
grains de la poudre^ pour les adultes, la dose est de six pilules, 
qu’on fait prendre a jeuntous les matins pendant buit jours: le 
iieuvieme jour, M.Brewerajouteune poudre composdc de trois 
grains de gomme gutte #t douze grains de racines de vale'riane 
sauvage^ pourles enfans, on re'duitces doses a moitid. M. Ali¬ 
bert observe judicieusement que I’emploi de ces dernieres 
substances jette un peu de vague dans les re'sultats , puisqu’on 
pent aussi leur rapporter les effets antbelmintiques de la 
ce'vadille. (biett) 

CHAIR., a. f., caro. On donne vulgairement ce n'om aux 
muscles des animaux que nous employons comme aliment. 
iVoyezee. mot.)On ditaussi quelquefois enparlant de I’dtat d’uu 
individu, ses chairs sont fermes, flasqpies, etc. Dans ce cas , 
on indique non-seulement la disposition des muscles, mais 
encore celle des autres parties molles , et notamment de la 
peau , du tissu cellulaire , etc. ( marjolin ) 

CHALASIE, s f., Kkh«.<>isovi x.etiK!/.<Tp,li, desGrecs mots 
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qu’on rencontre frequemment dansles ouvragesd’Hippocrate, 
pour exprimer I’e'tat oppose' a la tension , du verbe , 
je rel4clie , d’od Ton a forme' anssi le nom de chalastiques , 
donne' a tons les me'dicamens propres a relaclier les fibres. 
Les oculistes appellent quelquerois chalasie , un reldchement 
des fibres de la cornde , d’ou rdsulte la destruction des adhe'- 
rences par lesquelles cette membrane est luiie a I’iris. Paul 
d’Egine et Galien se sont encore servi des mots cbalaza, 
chalazion et chalazasis, de'rive's de grele, pour de'- 
signer une petite tumeur dure, arrondie , et ordinairement 
diaphane qui, se forme dans le bord libre des paupieres. 
(V^oyez GRELE) Pour e'vitOr la confusion qui provient ndees- 
sairement de I’applicalion d’un meme nom a deux maladies 
diffe'rentes, il serait peut-etre a propos d’employer celui de 
chalase pour la dernriere. Dans I’anatomie compare'e on donne 
ce nom de chalase a deux corps blanchatres , qui, fixds d’une 
part a la membrane externe de I’oeuf, et de I’autre ala tuniqiie 
propre du jauue , suspendent celui-ci et le maintiennent eu 
position. IJOORDAS) 

CHALEUR , s. f. , color. Ce mot, que I’on confond sou- 
vent avec I’expression de calorique, et plus souvent encore 
avec celle de tempe'rature , ne doit s’entendre que de la sen¬ 
sation de'termine'e dans nos organes par la transmission de 
f^alorique sensible. Vojez calorique. 

aoPMAmt (Freder.), He colons, lucis etjlammas natura, aique effectihut 
in res creatas , in-4“. Halae, 1694- 

Cette DisseitBlioQ estioseice dans le tome deusitoiede aes oeuvres, p. 64- 
Geneve xn5i. 

SCEBJtEE, De iamnis ex nimis ccUore extemo in sanilatem redundanti- 
bus Ualce, 

CARTHEtisER (Fred.), De morbis ah intemperie ealidb aeris oriimdU. m-4*. 
Francof. 1772. 

WaUERAX (loan.). Dissert, de calore, in-8°. nSa- 
Cette Dissertation est inseree dans le tom.premicr, p. 83 , du iKetScits 

' edinensis, Edimburg. 1786. 
HEEscHEE (w.), Experiences sur les rayons solaires et terrestres qui oca- 

sionnent la chalenr. 
Elies sont inserees dan$ le quinzieme volume de la Bibliotheque britai). 

nique. Geneve, 1800. 
CHORTET , Traitp-sur la propriete fortifianle de la chalenr, et snr la veilu 
• affaiblissante du froid, in-8“. Luxembourg, t8o3. 
TEiwERT, De colons et frigoris in corpus hunianimi eff'ectibus, in-f*. 

Francof., 
rtjmFord (le Comte de), Meraoire sur la chalenr. in-8°. Paris 1804. 

M. de Romford a fait inserer dans les cinqnieme, hnitieme et ticiiiems 
volumes de la Bibliotherpje britanniqiie, un travail tres-etendu sur la clia- 
leur : on consnltcra avec fiuit ses experiences ingenienscs et varices. 

XEsxiE (’John). Experimental inquiry [in to the nature and propagation 
oj heed; e’est-b-dire, Recherches experimentalcs spr la nature etla inope- 
gationde lachaleur. in-8°. Londres , 1804. 
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nnUK , Dissert, de caloris etfrigoris usu medico, in-rjo. Rostochii, 1804. 
HOFMAss, De caloris etfrigoris eff’ectu in organismo humano. 

Males, i8o4- 
BE LA ROCHE ( P. G.), Experiences sur ies effets qu’ane forte chaleur produit 

dans I’economie animale. in-4°. Paris , 1806. 

CHALEUR ANIMALE , catoT animalis. II se degage constam- 
jiient du corps des animaux vivans une certaine quantity de 
talorique, et par consequent une quanlite' de chaleur que 
Ton distingue par le mot de chaleur animale. La source de 
ce phe'nomene qui est inde'pendant de la tempe'rature atmos- 
phe'rique ; ses rapports avec les actions , les mouvemens et 
Ies combinaisons organiques; les diffe'rences qu’il pre'sente 
-dans les diverses classes d’animauxjlafaculte'qu’ont les corps 
vivans de semaintenir a une tempdrature apeu pres constante, 
qu’elle que soit celle du milieu dans lequel ils. se trouvent j 
ces divers objets ont ete' suffiamment examine's a I’article ca- 
lorique, pour nous dispenser d’y revenir. ( halee et ktstss ) 

CDRRIE (lames), Expose des effets rcmarqnafcles d’un naitfrage snr des n»- 
riniers. Tomedeuxieme desCommcntaiiesd’Edimbourg, dec. 8,pag. aij. 

HALLER ( Albert), De generatione caloiis et usu in corpora humano. in-4*. 
Gotling. 

DAHZE, Dissert, sistens experimenta circa caloretn animalern. ifr^<>. Lusd. 
Batau. 

FAERE, Reflexions snr la chalcor animale. iri-8*. Paris, 178$. 
RIGBY (Edw.), Essay on the theory of the production of the heat; e’est-i- 

dire, Essai sur la tlieorie de la production de la cbalenr. In-8*. Londres, 
1785-L’analvse en a ete donnee dans le Journal de Medecine de Roux, 
tom. 66., p. 541. 

prieclandEr , De calore corporis kumani mecto, ejusque medela. m-4*. 
. Males 1791. 
LAKEMASw , De calore animali. in-4°. Gottinges, i8ot. 
eoik ( Antoine), Dissertation sur la chaleur xitale. in-8*., Paris , 1802. 
CLARK, De humeuii corporis temperiei mutationibus.iti-S°., Edimi. 1802. 
TAX HORS (I. «.), Dissertation sur Porigine et sur la fetribnlion uniforme de 

la chaleur animale. in-4°. Paris, 1808. 
Cette biblioqrapbie, ainsi que celle de I’article pr&edent, embrassent presque 

toutes les matiercs qui ont etetraitees h I’article calorique. Moyezee mot. 

CHAVS.V'R, enpisage'e comme sjnnptome datts les maladies. 
Les conside'rations tire'es de I’dtat de la chaleur dans les 

maladies avaienttellementfrappe' les anciens , qu’ilsen avaient 
forme' le nom dc deux classes parmi les affections les plus 
nombreuses et les plus importantes. 

i°.Lafievrequelesgrecs nommaientiropSTof ,mot ddrive'de 
vrv^ ,feu, etles \z\in&febris, dcyhrfere, bruler, etre embrdse'. 

2°. Les affections que nous nommons encore inflamma- 
toires , et qu’ils de'signaient par des mots e'quivalens , tels 
qu.e •^Keyp.a.fta. ou <fh.eyp.eyvi, et injlammaiio. 
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II n’est pas facile de concilier les ide'cs que les anciens oirt 
cues quelquefois de la chaleur , avec celles qu’une e'tuJe plus 
se'vere do la pli^'siqiie nous en a donne'es aujourd’liui. Quod 
calidum vocamus , dit Hippocrate , td mihi et immortale 
esse videtur, et cuncta inietligere, et iddere, etaudire, et 
scire omnia , turnprcesentia turn futura. (lib. de Carnibus , 
cap. I.) 

Galien pensait que la fievre n’e'tait autre chose qii’nne 
chaleur extraordinaire ayant sa source dans le ccEur. Color 
(fuidam prceter naturam in coi'de generatus. (de Dijf'e- 
rent. febr., lib. i., cap. et cette opinion de Gaiicu 
avait porte' Femel a soutenir qu’on ne devait point regardcr 
comme fe'briles le frisson et le tremblement des fievres intcr- 
inittentes , bien que ces phe'nomenes constituassent le com¬ 
mencement de I’acces. Rigor horror ve intermittentium fe- 
brium tamen si accessionis est initium , febris famen baud- 
quaquam censeri potest. {Femelii pathologia, lib. iv. , 
cap. i). Toutefois , coname I’observe Van Swieten , un me'- 
decin serait-il bien venu pres d’un quartenaire tourmcnle 
par un frisson qui dure quelquefois plusieurs heures , en lui 
soutenant qu’il n’a pas la fievre. ( 7‘^an Stvieten comment, in 
Herm. Boerrhavii. aphorism. 56o. ) 

On peut voir par simple curiosite, mais a ce qu’il me semble 
sans grande utilite' pour I’art, quel e'trange abus Galien a fai 
de son esprit pour expliquer le deVeloppement de la chaleur 
fdbrilcj tantot en empruntant I’exemple d’un vase e'chaulTe' 
dans lequel on verse de I’eau froide-, ou d’un vase froid dans 
lequel on met de I’eau chaude ; et tantot en comparant le 
coeur et les artcres a un soufflet qui aspire de Pair e'chauffe', 
ou qui admct de Pair et non des humeurs. (lib. de diff. 
febr. § I.). II est inutile de s’arretcr plus longtemps a des 
the'ories si fulilesj il suffit de les indiquer pour mettre le lec- 
teur en dtat de comparer Pesprit des e'tndes actuclles du mc- 
decln, a celui dans lequel les auciens out trop souvent observe' 
et e'erit. 

Toutefois gardons-rious de reprocher a nos premiers mai- 
tres des erreurs qui tenaient au temps ou ils ont ve'cu, ct 
en rcconnaissant combien ils ont e'te grands en quelques par¬ 
ties de Part, rappelons-noiis , pour bien appre'eier tout Icnr 
me'rite, ces paroles de Se'neque : Mulliim egenint, qui ante 
nos fuenint, sed non peregenmt : suscipiendi tamen sunt, 
et ritu deorum colendi. ( Senec , epist. 64- ) 

i''. nrvisioN. fiats divers de la chaleur. La chaleur esf nn 
symptorae dont les variations se lient avec toutes les maladies. 
On doit peut-etre encore s’abstenirdeproiioncer dans tons les 
das si ce symptome est cause ou elFetde la maladie. Quant au 
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^TMptomelui-meme , la cause premiere cn est e'videmment la 
memeqiie cellede la chaleurnaturelle ordinaire. Les explica¬ 
tions qu’on a donne'es de celle-ci, me paraissent insuffisantes 
pour en comprendrela formation dans les deux cas, de sante' et 
de maladie. II n’estqias besoin aujourd’iiui de re'futer I’opinion 
qui attribuait la chaleur fdbrile a la putre'faction proprement 
dite : si ce mouvement en e'tait la cause , le cadavre prive' de 
vie , et dans lequel la putre'faction est tres-active , devrait 
etre , comme le disait Van Helmont, agitd d’un mouvement 
febrile bien autrement conside'rable que celui par lequel 
rhommevivantesttourmente'. R. Douglas, dansses reclierches 
sur la chaleur, me parait n’avoir que de'veloppe' 1’opinion 
me'canique de Boernaave. Ce grand homme pensait que la 
chaleur c'tant produite par le frottement du sang contre les 
parois dcs vaisseaux, il fallait ne'cessaircment qu’elle fut 
augmente'e lorsque la circulation e'tait acce'ldre'e j mais cette 
the'orie peiit-elle se soutciiir aujourd’hui, lorsque I’on sait, 
a n’en pas douter, que les liquides ne s’e'chaull'ent point jpar 
le frottement; et que d’ailleurs il est beaucoup de cas ou le 
mouvement du sang e'tant tres-rapide , la chaleur se trouve 
cependant au dessous de IVtat ordinaire, ou du moins n’est 
pas sensiblement augmente'e. ( Vojez Selle {Rudimentapyre- 
tologice) ; Dehaen {Ratio medendi,p. 11); W’erlhofl’(i?i'j- 
cjwsit. de variolis ); Sarcone {Maladies qui out re'gne' a 

); Sauvages (i\'b5oZ.ye6.); Pringle {Fievre des pri¬ 
sons ) ; Hillaiy (Fievre bilieuse d’Ame'rique.) 

Il ne reste done a discuter que Topinion des' chimistes 
modernes , qui tendrait a faire attribuer la chaleur fe'brile 
comme la chaleur naturelle , d’une part a la de'composition 
de Fair dans les poumons , et de Tautre a la solidification qui 
est suppose'e avoir lieu dans toutes les parties du corps, des 
matieres assimilabfcs , lesquelles abandonnent une partie de 
leurcaloriqueenscsolidifiant. Mais lorsque la chaleur est aug- 
mente'e dans I’e'tat de maladie , est-il possible que la cause en 
soit dans les phe'nomenes de la respiration qui sont, ousem- 
blables a ceux de I’e'tat ordinaire, ou moins faciles, nonplus 
quo dans ceux de I’assimilation, qu’il n’est pas possible de sup- 
poser plus conside'rable que pendant la sante'. Bien plus, en 
examinant meme ce phe'nomene durant la maladie, i^i est-il 
bien sur que la plus grande partie des matieres assimilables 
passe ainsi d’un e'tat plus Iluide a un e'tat plus solide , ce 
qu’il faudrait d’abord admettre en supposant que ce soit la 
une des principalcs sources de la chaleur ? Ne pourrait-on 
pas sontenir, au contrairc, que I3 plus grande partie des mo- 
le'culcs tire'es des alimens se trouve dans le corps, apres sort 
assimilation a nn e'tat de fluiditt', au moins c'gal a celnt- 



488' C H A 

qu’elle araif avant d’etre inge're'e ? 2®. En ineme temps qne 
I’assimilation a lieu, il s’exe'cute un mouvcment continuel 
de decomposition qui doit maintenir entre ces deux fonctions 
un e'quilibre plus ou moins rigoureux, de telle sorte que si 
on suppose que les mole'cules nutritives exhalent de la cha- 
leur en se solidifiant pour s’assimiler a nos corps , il faut ad- 
mettre en nieme temps que cette chaleur devient ne'cessaire 
aux mole'cules qui doivent etre remplace'es et expulse'es pour 
leur rendre la fluidite' dontelles ont alors besoin. 

On pourrait dire, a lav^rite', que les matieres repousse'es 
par le mouvement vital, se trouvent au moment de leur ex¬ 
pulsion , dans un nouvel e'tat ou elles contiennent moins de 
calorique, en sorte qtt’elles n’en emporteraient pas autant 
qu’elles en ont apporte'. Mais cette supposition est purement 
gratuite , et merne elle est en contradiction avec le fait, 
puisque plusieurs des produits excre'mentiels de nos corps 
sont rejete's a I’e'tat gazeux, c’est-a-dire, fondus dans le calo¬ 
rique , ce qui suppose ne'cessairemerrt qu’ils en entrainent 
une grande quantite' avec eux. 

C’est uniquement an te'moignage de nos sens conduits 
par les apparenccs exte'rieures , qu’il faut recourir pour 
conside'rer la chaleur comme symptome de maladie ; et tout 
ce que je vais en dire sera imme'diatement de'duit de I’ob- 
servation. 

La chaleur, dans les maladies, est pour nous unphe'noraene 
dont la cause est inconnue, mais dont les effets on la liaison 
plus ou moins constante avec d’autres etats, en rendent I’ob- 
servation d’un fort grand inte'ret. 

Le tact, le rapport du malade, ct enfin le thermomhre 
sent les seuls moyens que nous ayons d’appre'cier la clialcur. 
On ne se sert du thermometre que dans cjuelques experiences 
auxquelles on veut donner une certaine rS^eur. Le rapport 
du malade doit etre conside'rd comme I’expression de I’e'tat 
de la sensibilitd, plutot que celui de la chaleur re'elle; et le 
tact du me'decin est le seul moyen d’appre'cier la valeur de 
ce te'moignage , en permettant de comparer la sensation qne 
le malade dit e'prouver, au degre' de chaleur auquel son corps 
se treuve porte'. La suite de cet article fera voir queiles im- 
portantes conse'quences onpeutde'duire de cette comparaison. 

Pour bien appre'eier I’e'tat de la chaleur dans toutes les 
maladies , il importe de I’examiner dans chacune de ses mo¬ 
difications. 

1°. La chaleur peut s’dlever au dessus de la tempe'rature 
ordinaire du corps, ou rester au dessous j 

2°. Elle peut avoir lieu sans fievre , ou coincider avec cet 
dlat particixlier du corps ; 
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5**. Ellepeut etreg^n^ralc, oun’affecterque qnelques partiesj 
4®. Elle peut etre pcrsistante , ou fugace ; 

■ 50. Elle peut etre sensible et appre'ciable au tact, ou lui 
demeurer dtrangere j 

6“. Elle peut etre modifie'e par I’e'tat de la peau, de fagon 
a etre bumide et balitueuse, ou seche et acre. 

Je vais considdrer successivement chacune de ces manieres 
d’etre. 

§ I"'. La cbaleur ne s’e'leve, dans les maladies, quo de 
quelques degre's au dessns de la tempe'rature ordinaire. On 
ne I’a jamais vue de'passer trente-six degrds du tbermometre 
de Re'aumur , (quarante'-cinq degre's du tbermometre centi¬ 
grade , et cent treize degrds de celui de Farenbeit. ) 

II est meme doutenx qu’elle se soit jamais dlevde aussi 
haut, puisque dans les expe'riences tcntdes par John Hunter, 
la cbaleur ne s’est pas dleve'e dans les inflammations les plus 
vives, d’un ou de deux degrds de Farenbeit (moins d’lm degrd 
de Rdaumur). Get habile chirurgien constata d’abord que 
dans Thomme, le chien , i’ane , la cbaleur inte'rieure natu- 
relle variait depuis qualre-vingt-douze degre's jusqu’a cent- 
qnatre, Farenbeit (c’est-a-dire, depuis un peu nmins de 
vingt-sept degrds, Re'aumur, jusqu’a trente-deux); il re- 
connut en.suite que I’inflammation la plus vive excite'e dans 
Fhomme par le travail qui succede aune ope'ration majeure, 
et dans les animaux par des blessures on des injections tres- 
irritantes, n’e'levait jamais la cbaleur au dessus du degre' le 
plus e'leve' ou il I’eut observde dans I’dtat naturel. ( Vojez 
le Traite sur le sang, 1’injlammation et les plaies d'armes 
a feu, par John Hunter. ) 

Ce serait done bien a tort qu’on voudrait aftribuer a I’exces 
de cbaleur , la gangrene qni survient quelquefois a la suite 
d’une inflartimation trop vive, et comparer cetaccident a une 
brulure j e’est un phdnomene purement vital, dont les lois 
nous sent totalement inconnues. 

On dit qu’il y a froid, toutes les fois que la cbaleur est au 
dcssous de la tempe'rature ordinaire du corps ( Hqyez froid). 
Mais il s’en faut bien que la perception du roalade soit tou- 
jours en rapport d’intensite' avec ce que la cbaleur a d’apre'- 
ciable au dehors. Souvent il e'prouve une ardeur brulante, 
tandis que le coips est froid au toucher. C’est ce qu’on ob¬ 
serve dans plusieurs cas de gangrene , dans des maladies 
nerveuses , et particulierement dans I’hystdrie. Quelquefois, 
au contraire, la surface du corps prdsente une cbaleur dgale 
ou supdrieure a celle de I’dtat ordinaire, et cependant le 
roalade se plaint d’un froid glacial, ou meme est agite' de 
Ircmblemens. 
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Cette augmentation de la chalcur est en ge'ne'ral un ^‘mp- 
torae des maladies aigues , dans lesquelles tous les plidno- 
mcnes marchent avec rapidite'. C’est surtout par son carac- 
tere d’humiditd ou de- se'chercsse, qu’clle differe dans ccs 
diverses espcces d’affections. Constamment elle caracte'rise 
la derniere pe'i-iode d’un acces fe'brile , et se prolonge encore 
apres la cessation de la fievre. Dehaen a rcmarque. que la 
chaleur se soutenait a un degre' snperieur a I’e'tat ordinaire, 
durant plnsieurs jours apres la terminaison des maladies. 

§ II. ,La clialeur est la compagiie la plus ordinaire de la 
fievre genc'rale oude la fievre locale , en de'signant sous ce der¬ 
nier nom les inflammationspartielles. Plusieurs auteurs que j’ai 
cite's au commencement de cet article , rapportent cependant 
des cxemples de fievre , dans lesquelles la clialeur n’e'tait 
pas sensiblement augmente'e. C’est surtout dans les mala¬ 
dies nerveuses qu’elle existe inde'pendamment de la fievre. 
Quelquefois dans les acces d’hyste'rie les malades se plaignent 
d’une chalcur brulante, sans qu’il j ait aucun symptome 
fe'brile. II est remarquable qu’elle est tres-intense et tres- 
durable dans les coi-ps des personnCs aspbixie'es par les gaz. 

§ in. La chaleur peut-etre ge'ne'rale ou partielle. Celle qiii 
s’e'tablit a la fin d’un acces de fievre , ou a I’invasion d’une 
grande inflammation , est ordinairement ge'ne'rale. La cha¬ 
leur qui est partielle , est le plus souvent symptomatique, on 
sous la de'pendance d’une inflammation tres-cireonscrite. 

En cpnside'rant I’e'tondue des parties ou se ddveloppe la 
chaleur , on doit distinguer celle qui est interne de celle qui 
se manifeste a I’exte'rieurj celle qui a lieu au corps , de celle 
qui se de'veloppe aux membres ou a la tete. Souvent au 
de'but d’une fievre aigue , il existe al’inte'rieur un sentiment de 
chaleur brulante auquel I’exte'rieur ne partic'pe en rieu. Le 
contraire se fait remarquer dans la sdrie des accidens qui 
accompagnent fre'quemment la cessation des regies. C’est 
aussi surtout dans le premier stade des maladies aigues , que 
les pieds et les mains dprouvent un froid glacial, tandis que 
le rcste du coi-ps est brulant. Un caractere constant de la 
fievre hcctique , des suppurations intdrieurcs, et particuliere- 
ment de celles des poumons , c’est une chaleur forte soit au 
devant du sternum ,.soit ala plante des pieds et a la paumc 
des mains. La ce'phalalgie'produit ordinairement la chaleur 
de la face, du front et de toute la tete j frdqnemment aussi 
cette chaleur est sympathiqueettiental’embarras de quelques 
visceres , comme I’estomac, le poumon , les intestins j qucl- 
quefois il suffit d’un froid aux pieds pour produire cet effet. 

§ IV. Dans une maladie aigue d’un bon caraclere, la cha¬ 
leur qui succedc au froid de I’invasion est ordinairement 
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durable. II n’cn est point de nieme do cello qni cst produite 
par une maladie nervcuse, soit fe'brile , soit d’ane autre na¬ 
ture. Des bouffees dc chaleur .se succedent irre'guliercment et 
se inanifestent en difKrentes partie.? du corps, inais surtout 
au visage ; on les nomme commune'ment /er/x. Les jeunes 
personnesy sont particulierenaent sujettes a I’epoque de I’e'ta- 
blissement des regies; mais c’est principalement dans les 
maladies ataxiques que Ton. observe ce phe'nomene ; et il s’y 
montre dans tous les degre's d’intensite' po.ssibles. Dans ces 
eas, chaque partie du corps peut tour a tour etre afFccto'e 
d’une cbaleur brulante, a laquelle le reste ne participe point j 
quelquefois un cote du visage est en feu , tandis que I’autre 
cst glace', et cet dtat est sujet a des alternatives et a des va¬ 
riations continuelles. 

§ V. L’application de la main est le seul moyen que Ic 
mddecin mctte en usage pour reconnaitre la chaleur que le 
malade dit e'prouver. Tres-souvent, a la ve'rite', le tact fait 
sentirun accroissement de la chaleur ordinaire, mais presqi'ia 
jamais cet accroissement n’est en rapport avec I’intensite' de 
la sensation eprouve'e •, cette sensation est, dans ce cas, le 
resultat d’une modification de la sensibility, puisque, comme 
jo I’ai deja dit, I’observation a fait voir que la chaleur re'ellc 
n’e'tait jamais e'leve'e que de quelques degre's au dessus de 
ce qu’elle est dans I’e'tat naturel 5 et que quelquefois meme 
tandis que le malade se plaint d’e'prouver les tourmens d’une 
chaleur brulante, la tempe'ralure de son co^s n’est point 
eleve'e , ou se trouve abaisse'e , comme j’ai de'ja dit que eela 
avait lieu dans quelques cas de gangrene. 

II me semble que c’est encore a une semblablc modification 
de la sensibilite' qu’il faut rapporter la sensation que font 
e'prouver a la bouche ou dans I’estomac, certaines substances 
tres-irritantes , par exemple, les liqueurs spiritueuscs de toute 
espece, le poivre, le piment, la moutarde, la pyretre, et 
toutes les substances acres qui, sans caute'riser nos organes 
ct sans en dlever la tempe'rature, y produisent cependant une 
sensation brulante des plus vives. Le mode d’action de ces 
divers agens sur chacune des parties dn corps vivant a encore 
ete'peu e'tudie', et pourrait devenir I’objet de recherches cu- 
rienses et intdressantes. Voyez ardeur , cuissow. 

Jc ne dois pas negliger de rappeler ici qu’il est des parties 
dans lesquellcs la douleur prend presque toujours uft carac- 
terc de cuisson qui la fait ressembler a celle que produit une 
brulure j tels sont en gdndral les organes gdnitaux ct iirinaire.s, 
et il faut encore remarciuer que cette modification de la sen¬ 
sibility ne parait pas dt'pendre de la difFerence du tissu, 
puisque les membranes muqueuscS des apparefls genital et 
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urinaire ont, du moins, en apparence , la meme structure qne 
celles des voies de la digestion ou de la respiration, dans les- 
qtfelles la doulem- ne prend point commune'meiit un tel ca- 
ractere. 

§ VI. La chaleur pent s’accompagner de divers e'tats de se- 
cheresse ou d’humiditd ; elle peutetre mode'rde ou vive, mais 

■hnmide et halitueuse 5 telle est en ge'ne'ral la chaleur des fievres 
inflammatoires, celle qai est excite'e par des boissons sudori- 
fiques, ou par I’application exte'rieure du calorique j au con- 
traire, la chaleur peut etre seche et acre, saisissant vivement 
a la maniere,d’un fer chaud, la main qui touche le corps; et 
telle est en g^ne'ral la chaleur qui se manifeste dans les fievrcs. 
ataxiques, et celle qui tourmente si cruellement les malades 
dans la fievre ardente. 

2®. DIVISION. Quels sont les effets directs de la chaleur 
fe'brile ? Est-il possible, dans I’e'tat actuel des connaissances 
me'dicales, de donner une re'ponse positive a une telle ques¬ 
tion ? L’illustre Boerhaave y a consacre' son aphorisme 689, 
et I’examen de cet aphorisme nous suffira pour lever toutes 
les difficulte's dont cette question peut etre entoure'e. Le voici: 

Color auctus licfuidissima dissipat ex nostro cruore, Hd 
est aquam, spiritus, sales, olea subtilissima ; reUquam 
massam siccat, densat, concrescere cogit imineabilem,irre- 
sobibilem materlem; sales oleaque expedit, attenuat, 
acriora reddit, exhalat, movet; hinc minima vasa alterat, 
rumpit; fibras siccat, rigidas contractasque reddit^ hinc 
subitb multos , celeres , periculosos , lethales morbos pro- 
ducit; qui d priori facile deduci possunt. 

Sans m’arreter au long et pe'nible commentaire que Van 
Swieten, habitue' a jurer in verba magistri, a donne' de cet 
aphorisme; sans rien dire de la comparaison qu’il e'tablit entre 
ce qui se passe dans notre e'conomie, et ce qui a lieu dans 
une distillation a ralatnbic; n’est-il pas e'vident que, si la 
chaleur fe'brile produisait de tels effets dans le corps, rien ne 
serait aussi facheux que cet e'tat, et qu’on devrait regarder Is 
chaleur comme le plus dangereux des symptomes quipnissent 
accompagner une maladie. Cependant quel est le praticien 
qui n’a pas reraarqud que, ge'ne'ralement parlant, rien n’est 
de meilleur augure que I’intensitd mode're'e de la chaleur qui 
se de'veloppe a la fin de I’acces des fievres intermittentes, ou 
dans le cours des fievres continues d’un bon caractere. Qui 
ne sait que tons les efforts du me'decin se bornent souvent a 
exciter et a renforcer ce stade de chaleur reconnu salutaire: 
qui n’a pas vu queFabsence duredoublemeutjournalier, dans 
le cours des fievres adynamiques ou putrides est un signe 
presqu’infaillible de mort. Le savant Boerhaave avait sans 
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^oute obsen^^ tout celamille fois. Quel est done I’empire de 
la prevention qui lui a fait consacrer un tel aphorisme Je sais 
tout ce qu’on doit de respect et de ve'n<^ration a un homme 
d’un me'rite si e'mineut, mais c’est pre'cise'ment ce me'rite 
universellement reconnu qui m’engage a examiner plus atten- 
tivement et a signaler des erreurs aussi capitales j car on ne 
doit pas croire que ces explications soientuniquement de celles 
que I’esprit adopte pour se satisfaire, et qui ne sent d’aucune 
cons e'quence dans la pratique : bien loin de la, Boerhaave ad- 
mettant comme des faits positifs tout ce qu’il a e'nonce' dans 
I’aphorisme que j’ai cite', ajoute dans le suivant, que I’on 
peut eonclure de ce qu’il vient de dire, quels sont les moyens 
de calmer la cbaleur : et les diffe'rens remedes qui lui con- 
viennent. Ex his demum intelUgi bene potest quidrequiratur 
ad nntigandum calorem etquizm varia eb remedia spectent. 
Aplior. 690. 

C’est en suiv'ant une telle marche, en mettant continuelle- 
ment I’hypotbese a la place du fait, qiie I’on continuerait a 
faire de la me'decine une science conjecturale, me'ritant tous 
les sarcasmes dont les bons esprits se plairaient a I’accabler. 

Apres avoir reconnu I’e'cueil contre lequel a donne' un 
homme si habile, je dois de'clarer qu’il n’est point pos¬ 
sible de pre'seuter des effets directs et inte'rieurs de la cha- 
leur fe'brile une explication assez sure pour servir de base a 
la pratique : on en est encore rdduit ici aux conse'quences 
imme'diates de I’observation sur laquelle sont fonde's les 
pronostics dont je vaisparler. 

3®. DIVISION. Indications etpronostic a tirer de Ve'tat de 
la chaleur dans les maladies. — i“. Intensity. II me semble 
que c’est a tort que Ton a ^tabli comme axiome g^ne'ral , 
qu’il e'tait avantageux pour les malades de se trouver dans 
un <^tat de chaleur semblable a celui qui leur ^tait naturel, 
comme fait Prosper Alpin : Bonum est cegrotantium cor¬ 
pora quod ad calorem spectat, vel nihil, vel pamm al- 
terata, aut mutata esse. ( De prassagienda vita et morte 
se^rot. cap. xiii.) Ceci n’est point vraij toutes les fois qn’il 
existe quelqu’autre sjmptome fAcheux 5 dans ce cas, I’e'tat 
naturel de la chaleur, loin d’etre un signe favorable, pent 
indiquer un ddfaut de consensus et d’ensemble dans les 
mouvemens de la nature , en vertu desquels seulement la 
giie'rison peut avoir lieu. C’est ce qui s’observe dans les ma¬ 
ladies que Ton a nomme' ataxiques pour exprimer ce de'- 
Sordre ge'ne'ral, par suite duquel une partie des symptomes 
parait favorable, tandis que les autres rndiquent une termi- 
naison funeste. 

Uae chaleur vive et humide au declin du paroxisme des 
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maladies aigues, est ten ge'ne'ral d’au hcureus pronostic , et 
iudique de grandes ressources dans la constitution du malade. 

En parlaiit du traitement qu’il convient souvent d’appliquer 
a ce symptome, je ferai mention des cas ou I’intensite' de la 
clialeur aunouce un e'tat qu’il faut combatlre par des moyens 

La chaleur ge'nerale qui remplace I’acces des fievres inter- 
mittentes en annonce^ ordinairement la fin. 

Lorsque, dans les fievres adynamiqucs et dans toutes les 
maladies aigues des sujets agds ou affalblis, le paroxisme de 
clia'eur qui a coutume de se manifester le soir, n’a pas lieu, 
c’est un signetres-facheux. Cette circonstance est surtoutalar- 
mante lorsqu’ily a complication d’une fievre putride ouady- 
iiamique avec la plilegmasie de quelqu’orgaue important, car 
elle aunonce rimpnissauce ou se trouve la nature de de've- 
lopper ses ressources. 

La chaleur qui se deVeloppe sans fievre, est ordinairement 
i’eflet de quelquc boisson ou aliment irritant. 

Elle pent encore tenir a une inflammation locale; a une 
affection nerveuse ou sympatbiqiie j a quelqu’efibrt be'niorra- 
gique ; c’est ainsi que les he'mopto'iques sont commune'ment 
avcrtis par un vif sentiment de chaleur, du travail qui se fait 
dans les pounions et du crachcment de sang qu’ils sont sur le 
point d’e'prouver. 

Le meme signe avertit fre'quemment de I’approche d’un 
e'pistaxis, de I’invasion d’he'morro'ides, de I’e'ruption des 
regies, etc. 

Quand la chaleur ne s’accompagne pas de fievre ge'ne'rale 
ou locale, elle est ordinairement sans danger et de fort peu 
d’importance. 

Celle qui, dans les fievres, est trop concentre'e a I’inte'- 
rieur, etne finit point par se re'pandre aux extre'mite's, est ge- 
ne'ralement de mauvais augure. Optimum est si corpus omne 
cequii calidum molleque est, dit Hippocrate ( 2. prog. i5). 

L'ine'galite' de tempe'rature est un symptome fachcux dans 
les maladies-fe'briles; en ge'ndral, il indique I’ataxie. 

Le froid des extre'mite's avec une ardeur brulante a I’inte'- 
rieur, indique commune'ment une grave inflammation. Ce 
pbe'nomene de'note surtout un danger extreme quand il se 
joint a un autre symptome facheux de quelqu’importance, 
comme un grand affaiblissement, etc. 

La chaleur partielle de la face de'pend souvent d’un em- 
barras de I’estomaq ou du poumon j mais c’est particuliere- 
ment a la paume des mains et a la plantc des pieds que se 
tnanifeste la chaleur cause'e par I’irritation pulmonaire. 

Une chaleur gene'rale, lorsqu’ellc succede a des frissons. 
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cst gdneralement un symptome favoraLle; si, an contraire, 
elle alterne avec des frissons et des horripilations, elle indiqne 
une suppuration iute'rieure. 

Les chaleurs fugaces et passageres ne sont commune'ment 
qu’un symptome nerveux auquel on doit faire pen d’at- 
teiition. 

En gdne'ral, il est facheux d’entendre le malade se plaindre 
d’une chaleur brnlante dont le tact nc donne aucune con- 
naissance. C’est ainsi que se manifestent souvent les gan¬ 
grenes spontane'es, qui frappent tout un memhre. Corpus in 
acutis febribus non admodum pro ratione febris-calere , 
membraque frigida vel tepida nudare, perinde ac si incen- 
dib cojvflagrarent^mallgnitatis esse signuin. (Galen. exHip- 
poc. in primo lib. prognost.) Quelquefois aussi c’est un symp¬ 
tome uniquement nerveux dont la gravite' est en rapport avec 
celle de I’affection principale; le plus souvent il se trouve 
lie' a d’autres caracteres de I’hyste'rie. 

Lorsque la chaleur, meme mode're'e, succede brusquement 
a un grand froid accidentel et communique', elle s’accom- 
pagne de doulours extremes.* ( onglee.) Lorsque le 
froid a e'te' porte' dans la partie jusqu’a la conge'lation, la cha¬ 
leur trop promptemcnt re'tablie, amene la mort. Ce n’est 
done qu’avec les pins grandes attentions et la lenteur la plus 
circonspecte qu’on doit chercher a raiiimer un corps ou un 
membre frappe' de conge'lation Vojez froid, gele. 

L’humidite' ou la sdclieresse dont s’accompagne la chaleur, 
forment, dans quelques maladies , un caractere tres-essentiel. 
Dans les lievrcs inhammatoires et bilieuses, ainsi que dans 
les phlegmasies , la chaleur molle et halitiieuse annonce com- 
muudment une crise favorable, et la terminaison de la ma- 

. Dans le rhumatisme articulaire aigu, elle est souvent unique- 
meut le re'sultat des boissons chaudes et des conditions dans 
Icsquelles on retient le maladej elle parait alors avoir peu d’in- 
lluence sur la marche du mal. 

Dans les fievres ataxiques, la chaleur est rarement bali- 
tueuse, mais quand elle se montre ainsi sans autre symptome 
favorable, elle n’est point de bon augure : on ne doit pas con- 
fondre la chaleur halitueuse avec celle qui se de'veloppe dans 
la fievre hectique oil la peau est grasse et terreuse. 

En ge'ne'ral, la cljaleur seche, 4cre et brnlante est un in¬ 
dice facheux •, on ne doit point s’attendre a voir terminer les 
maladies avant que la peau se soit assouplie. 

n est des maladies dans lesquelles la chaleur alFecte cons- 
tainment un caractere particulier; ainsi, dans le phlegmon , 
elle est largement re'pandue et huniide; dans I’e'iysipcle, an 
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contraire, elle est 4cre, s'ecke, pungitive, circonscrite, et 
souvent entremel^e de frissons. 

4®, DIVISION. Traitement dirige' contre la dialeur, ou 
plutot e'tabli a Voccasion de ce sjmptome. Bien que la cha- 
leur ne soit pour Fobservateur qu’un .symptoine des maladies, 
comme ce symptoine devient qiielquefois incommode ou 
nuisible , a raison de son intensite', on est oblige' de Ic 
combattre 5 d’ailleurs , se trouvant commundraent be'a I’e'tat 
inflammatoire ou fe'brile , dont il annonce le danger, on peut 
les combattre tous les deux a la fois. 

Les mojens que I’on emploie contre la chaleur sont de deux 
especesj ou directs ou indirects : ces derniers sont ce qui 
constitue tout traitement qu’on appelle antiphlogistiqne, 
c’est-a-dire, les saigne'es gdndrales ou locales, qui sont le 
moyen par excellence, les boissons de'layantes et nitre'cs, les 
abroens peu nourrissans, le repos : tous ces moycns agissent 
en diminuant I’irritation ou I’inflammation inte'rieure, et par 
suite la chaleur qui en est le symptome. 

La de'signation des cas pre'cis dans lesqueis de semblables 
moyens peuvent etre utiles, est de la plus grande importance. 
On sent bien que ce n’est point par le rdgime antlphlogistique 
que Ton combattrait avec succes la chaleur icre ct seche des 
fievres adynamiques 5 et c’est ici le cas de proclamer les dan¬ 
gers de la me'decine symptomatique, puisque les inoyens qui 
paraissent le plus directement opposds a ce symptome , ten- 
draient a agraver le mal qui en est la cause, et a pre'cipiter 
!e malade dans une de'bilite' mortelle : on ne pent, dans ce 
cas, reme'dier a la chaleur, qu’en favorisant, par des excitans 
donne's a propos, la marche de la nature, qui r^tabiira ua 
degre' convenable de chaleur, en amenant la gue'rison j d’ou 
il re'sulte qu’un traitement fonde' sur la conside'ration d’uu 
sjTnptome pris isoldment, peut-etre fort nuisible, et que, 
notamment dans le cas dont il s’agit, la chaleur no doit etre 
conside'rde que comme un plie'nomene secondaire auquel on 
u’attachera que tres-peu d’importance pour le traitement. 

Il n’en est point de meme dans d’autres cas oii la chaleur 
parait etre ou la cause, ou I’eflfet, ou du moins I’indice de I’ac^ 
cident principal 5 c’est ce qui arrive dans quelques ce'phalal- 
gies, meme sans inflammation, dans lesquellas une ardeur 
hrulante devient, par son intensite' et le de'sordre qui s’y joint, 
un symptome des plus facheux ■, c’est alors le sj'mptome lui- 
meme qu’il faut combattre, et c’est surtout en employant des 
moyens directs qu’on le fait avec avantage. 

. Les moyens directs par lesqueis on combat la chaleur ou 
1 es accidens qui paraissent s’y lier, sont les boissons et surtout 
ies applications froides : les bains ou tiedes ou froids, et Ie> 



affusions. {Vojrez ce mot. ) Des succes obtenus de I’emploi 
des bains tiedes, dans I’e'tat d’irritation ou de erudite de la 
plupart des maladies qui existent sans embarras gastrique, 
doivent faire multiplier les essais de ce moyen qui ne peut 
avoir d’inconve'niens. Je I’ai vu calmer, comme par enchan- 
tement, le de'lire et I’agitation d’une fievre ardentc, et dissi- 
per, dans un autre cas, I’e're'thisme ge'ne'ral excite' par des 
purgatifs donne's inconside're'ment dans le principe d’une 
ifievre continue. ( Vqrsz iiAirr.) Mais il s’agit surtout ici des 
bains froids et des lotions ou affusions semblables , applique'es 
a des fievres nei’veuses. Cette pratique commence a devenir 
celle d’un grand nombre de me'decins distingue's, lorsqa’ils 
ont a combattre la fievre des hopitaux ou des prisons, et les 
fievres nerveuses ou ataxiques ordinaires. On n’a pu etre 
conduit a I’emploi d’un tel mojen, que par la conside'ration 
de la chaleur 4cre et brulante qui tourmente ordinairement 
les personnes affecte'es de ces maladies. Quelques me'decins 
cmploient, dans ces cas , des lotions d’eau a la tempe'rature 
de quinze a dix-huit degre's, me'lange'e de vinaigre, rifpe'te'es 
sur tout le corps quatre ou cinq fois par jour. 
' On emploie aussi, dans les memes vues, des bains dont on 
proportionne la tempe'rature a la sensibilite' du malade, et au 
degre' de reaction de la nature : on rdtere quelquefois cette 
immersion dans le bain froid, cinq et six fois par jour, et on 
en seconde I’effet par une douebe glaciale sur la tete. Enfin, 
on use encore d’affusions subites et tres-froides sur tout le 
corps. (AFFUSION, BAIN, LOTION.) Dans quelques cas 
de chaleur incommode et tres-circonscrite, on se contente 
d’appliquer sur la partie des linges imbibes d’oxicratj e’est 
ce qu’on fait souvent dans la vue de soulager des ce'jjhalalgies 
intenses, accompagne'es de beaucoup de chaleur Kojez 
iPITHEME, OXICRAT. 

Je ne dois pas omettre de parler brievement des phe'no- 
menes sympathiques que prdsente la chaleur dans son d^ve- 
loppement.Par exemple, on excite de la chaleur en une partie 
du corps, en appliquant le froid dans une autre, avec laquelle 
la premiere a degrandes relations de sensibilite'. Le froid aux 
pieds occasionne commune'ment des bouffe'es de chaleur au 
visage, et par suite, la cdphalalgie. Le bain chaud des jambes 
que quelques praticiens ont appris a distinguer du bain de 
pied, jiroduit ordinairement le meme effet; c’est-a*dire, qu’au 
lieu 'de de'barrasser la tete, il y fait porter le sang et la 
chaleur. 

Il est sans doute un grand nombre d’autres sympathies de 
cette nature , qu’il serait important de reconnoitre , parce que 
I’on pourrait sn tirer un parti avantageux dans le traitement 

4. 52. 
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des maladies j et c’est ainsi qu’augmentant chaque jour la 
somme de ses coiinaissances, le me'decin e'teudrait aussi cha¬ 
que jour son pouvoir, et s’attirerait de plus en plus I’estime et 
I’amour de ses semBlables. (montegbe) 

CHALYBE, EE, adj., chaljbeatus de chaljhs, acier. On 
doniie, en chimie pharmaceutique et en matiere me'dicale , 
I’e'pithete de chalybe's, aux me'dicamens qui contiennent de 
I’acier ou du fer. Le mot chalybs, comme nous I’avons indi- 
qud, signifie de I’acier, mais celui-ci n’etant pas un m^tal 
particulier, mais du fer uni a un trente-deuxieme de car- 
bone environ, les preparations ne different point par leur 
action sur I’dconomie animale de celles qn’on obtient du fer, 
et on les confond dans la pratique, sous le nom de m^dica- 
mens cbalybe's. Ceux d’entre eux qui ont eu le plus de vogue, 
sont le tartre chalybe , dont on trowe la formule dans le 
Codex medicamentarius Facultaiis Parisiensis, I’eau cha- 
lybe'e. Le tartrate de potasse et de fer, connu sous le nom 
de boule de Nauci, est un remede chalybe' fort usite' de nos 
jours. Voyez fer, ferrugineux, martial. (modtos) 

CHAMBRE, s. f. camera, cavite'. Ce motn’est employd 
qu’en parlant de I’ceil ou Ton distingue une chambre ante'rieure 
et une chambre poste'rieure. La premiere est celle qui est 
comprise entre Tiris et la cornee transparente, la seconde est 
situe'e derriere I’iris entre cette membrane et celle qui renferme 
I’bumeur vitre'e. Elle a si peu d’e'tendue que quelquesana- 
tomistes en ont nie' I’existence; mais elle est facile a de'montrer 
sur un ceil qu’on a expose' a la congellation. II y a des auteurs 
qui entendent par chambre poste'rieure tout I’espace circons- 
crit par la scle'rotique et I’iris; alors elle est beaucoup plus 
grande que la chambre ante'rieure Fojez oeil. (savakt) 

CHAMEDRYS, s. m. Vc^ez germandree. 
CHAMEPITIS. Vojez ivette. 

'CHAMEAU, s. m. camelus bactrianus. L. Les Arabes du 
ddsert boivent souvent de I’urine de chameau, qu’ils regar¬ 
dant comme apdritive et tonique. IIy a lieu de croire qu’elle 
agit a ra:ison du muriate d’ammoniaque qu’elle contient, puis- 
que c’est de I’urine de chameau que I’on retire ce sel. Cepen- 
dant iln’estpas encore prouvd que le muriate d’ammoniaque 
se trouve tout forme dans cette matiere animale. Le lait du 
chameau et du dromadaire fait la, nourriture ordinaire des 
Arabes j ils en mangentla chair , surtout celles des jeunes, qui 
est tres-bonne a leur gout. (ceoffrot) 

CHAMPIGNON, s. xa.fungus-, excroissance dechairsmol- 
lasses et spongieuses qui s’e'leve a la surface des plaies ou des 
ulceres, et met obstacle a la cicatrisation. Elle s’appelle ainsi 
parce qu’elle ressemble quelquefois a un champignon, ou plu- 
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tot parce qu’elle est fongueuse et peu resistante comme la sub¬ 
stance de ce vdge'tal. On la de'signe plus ordinairement sous 
le nom de fongositd. Vojez ce mot. 

Certains auteurs nomment encore champignons ou choux- 
fleurs des boursoufflemens charnus et mous , qui surviennent 
assez souvent a la vulve ou a I’anus, apres un commerce im- 
pur. (iourdam) 

CHAMPIGNON, s. m.ybngTWou^oZerztf, familledeplantes, 
qiie Linne' classe daus sa ciyptogamie, parce qa’elles n’ont nj 
fieurs ni graines apparentes j eiles sont aussi de'pourvues de 
ieuilles. Bulliard leur a reconnu desseraences; mais Bose croit 
que ce ne sont que de petits rudimens, des bourgeons im- 
perceptibles, en un naot des petits champignons tout forme's 
et non de ve'ritables semences. 

Les botanistes comptent dix-neuf genres de champignons, 
et pres de cinq cents variete's.Il faudrait un volume entier pour 
ies de'erire exactement j encore ces descriptions, quelque bien 
faites qu’elles fussent, ne donneraient pas un mojen certain 
de distinguer les especes vdne'neuses des especes comestibles, 
puisque b.s plus saines deviennent ve'ne'neuses par ve'tuste. On 
peut consulter a cet e'gard I’excellent traite' de M. Paulct, sur 
les champignons. 

Celui qu’on sert commundment sur nos tables , et que 
Ton cultive sur couches, est I’agaric esculent ( agaricus escu- 
lentus campestris, albus supeme , infeme rubens ); il a un 
pe'dicule court, e'pais, plein et blanc ; un chapeau he'misphe- 
rique dans sa jeunesse , et plat dans sa vieillese ; des lames 
d’abord rousses ou couleur de chair, et ensuite brunes et noire? 
selon son age; il a une odeur suave. Plusieurs especes vdnd- 
neuses, sans avoir les memes caracteres pre'cise'ment, lui res- 
semblent beaucoup. 

Un autre champignon recherche' pour sa saveur agrdable, 
est Voronge ( agaricus aurautianus ) : on la trouve dans le 
jnidi de la France j son chapeau est d’un rouge-orange' fort 
vif: on la confond quelquefois avec la fausse orange qui pre'- 
serite le meme aspect et qui est un poison. Elle differe de la 
yraie , en ce que son volva n’est pas complet. 
. On emploie aussi comme assaisonnement ou aliment, I’a- 
garic odorant, connu sous le nom de mousseron, et la rnorille 
( phallus esculentus) qui se trouve au printemps dans les hois. 
Son pddicule est creux, et il est termine' par une tete ovale 
conique de la grosseur d’un petit oeuf de poule, creuse'e de 
■cellules tres-profondes, irrdgulieres et sillonne'esde rides: la 
morille est d’un gris brun dans sa jeunesse, elle devient noire 
.dans sa vicillesse. 

Les meilleurs champignons sont jndigestes , et il est si 
52. 
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facile de les conibndre avec les champigaons malfaisans , qtre 
I’on ferait sagement de les Lannir de nos tables. Parmi les 
personnages celebres dont la mort a e't^ cause'e par les cham¬ 
pignons , on compte la femiiie et les enfans d’Enripide , les 
empereursTibere et Claude, dont Ne'ron ordonna I’apothe'ose, 
en disant que les champignons etaient un mets des dieux j 
le pape Cldment VII, le roi Charles VI, la veuve du czar Alexis. 
: Les symptomes qui caracte'risent I’empoisonnement par les 
chanrpignons , sont le vomissement, I’oppression , la tension 
de I’estomac et du bas-ventre , I’anxie'te', les tranchees, la 
soif violente , la cardialgie, la dysenteric , I’eVanouissement, 
le hoquet, le tremblement gdndral, la gangrene et la mort. 

M. le pre'fet de police de la ville de Paris, justement alarmd 
des accidens fre'quens causds par les champignons, a charge 
un botaniste d'inspecter tous ceux qui seraient apportds au 
marche'. II a de plus chargd le conseil de salnbrite' attache' a 
son administration , de re'diger une instruction pour secourir 
promptement et efficacement les personnes empoisonndes. Ce 
qui suit est extrait de cette instruction. 

« Le premier soin que I’on doit prendre, est de procurer 
la sortie des champignons ve'ne'neux. Ainsi on doit employer 
un vomitif, tel que le tartrate de potasse antimonie' •, mais 
pour rendre ce remede efficace, il faut le donner a une dose 
suffisante, I’associer a quelque sel propre a exciter Taction de 
Testomac, de'layer, diviser lliumeur glaireuse et miiqueuse, 
dont la se'crdtion est devenue plus abondante par Timpression 
des champignons. On fera done dissoudre dans une livreou 
chopine (demi-kilogr.) d’eau chaude, deux a trgis de'cigrames 
de tartrate de potasse antimonie' (e'me'tique) avec douze 
a seize grammes de sulfate de soude ( sel de glanber ), et Ton 
fera boire a la personne malade, cette solution par verrdes 
tiedes, plus ou moins rapprochdes, en augmentant les doses 
jusqn’a ce qu’elle ait des evacuations. Dans les premiers ins- 
tans , le vomissement suffit quelquefois pour entrainer tous 
les champignons et faire cesser tous les accidens ; mais si les 
secours convenables ont e'te' diffe're's, si les accidens ne sont 
survenus que plusieurs heures apres le repas, on doit pre'sui- 
mer que partie des champignons vdndnenx a passd dans Tin- 
testin, et alors il est ndeessaire d’avoir recours aux purgatifs, 
aux lavemens faits avec la casse, le se'ne' et quelque sel neutre 
pour de'terminer des dvacuations promptes et abondantes. On 
emploicra dans ce cas avec succes une mixture faite avec 
I’huile douce de rfein {palma-christi) et le sirop de pecher 
q[ue Ton aromatisera avec quelques gouttes de liqueur mine'- 
rale d’Hofmann , et que Ton fera prendre par culllerdes plus 
ou moins rapproche'es. 

Apres ces e'vacuations qui sont d’une ne'cessite' indispensa- 
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We, il feut, pour rem^dier aux douleurs, a I’irritation pro- 
duite par le poison, avoir recours al’usage des mucilagineux, 
des adoucissans , que Ton associe aux fortifians, aux nervins. 
Ainsi ou prescrira aux malades I’eau de riz gomme'e , une le'- 
gere infusion de fleurs de sureau coupe'e avec le lait, et a la- 
quelle on ajoutera de I’eau de fleur d’orange, de I’eau de 
menthe simple et un sirop. On emploiera aussi avec avan- 
tage les e'mulsions, les potions huileuses aromatise'es avec 
une certaine quantite' d’e'tlier sulfurique. Dans quelque cas , 
on sera oblige' d’avoir recours aux toniques , aux potions 
camphre'es; et lorsqu’il y aura tension douloureuse du ventre, 
il faudra employer les fomentations e'mollientes , quelquefois 
meme les bains , les saigne'es; mais I’usage de ces moyeus ne 
peut etre de'termine' que par le medecin, qui les modifie sui- 
vant les circonstances particulieres; car I’efficacite' du traite- 
ment consiste essentiellement, non dans les spe'cifiques ou 
antidotes dont on abuse si souvent, mais dans I’application faite 
a propos de remMes simples et ge'ne'ralement bien connus ». 

On a observe'que les champignons comestibles e'taientmoins 
indigestes et que les champiguons ve'ne'neux e'taient moins 
funestes lorsqu’ils avaient did quelque temps mace're's dans 
le vinaigre. Aussi plusieurs me'decins et botanistes conseil- 
lent-ils de faire mariner les champignons avant de les man¬ 
ger. En Italic , on pre'pare une sauce blanche qu’on appelle 
mostarda bianca, et qui passe pour un excellent correctif j 
c’est une espece de moutarde compose'e , dans laquelle entre 
du jus de citron. On vante aussi contre les accidens cause's 
par les champignons, un e'lixir dont void la composition : aloes 
suecotrin , une once deux gros j myrrhe pulve'rise'e, une once 
et demie j re'sine de gayac, une once deux gros : on met ces 
substances, chacune a part dans une pinte d’eau-de-vie ; on 
agite les bouteilles tous les jours pendant une quinzaine. On 
de'cante et on mele les liqueurs ensemble. On prend un verre 
a liqueur de cet e'lexir , des qu’on ressent la moindre incom- 
modite' apres avoir mangd des champignons, et chaque fois 
qu’on vomit on en reprend la moitie' de cette dose. 

M. Braconnot, pharmacien a Nancy, a fait I’analyse chi- 
miqne de plusieurs champignons (Annales de chimie, tom. y6, 
pag. 265 ) 5 il en a retire' une substance particuliere a laquelle 
il a donne' le nom defongine. Apres avoir dte'traite'e par I’eau 
bouillante un peu aiguise'e d’alcali, cette substance est plus 
ou moins blanche , molasse, fade , insipide, peu e'lastjque 
et friable. L’eau bouillante lui enleve le virus , principe fu- 
gace. Aussi les Russes mangent-ils, sans etre incommodes, plu¬ 
sieurs champignons vircux apres les avoir fait bouillir. Les 
proprie'te'sparticulieres de la fongine, ont engage'M. Bracon- 
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not a I’ajouter comme nouveau corps a la liste nombreuse des 
produits immddiats retire's des vege'taux. 

( CADET DE GASSICODRT ) • 

eotAl (Leonard), stran^uZaioruu. In-i6. Ltigdimi, i565. 
e’ecldse (diaries), pins connu sous lenom de cldsids , Rarorum planta- 

ram historia. in-fol. Antverpiae, 1602. 
C’est a la fin de cet ouvrage que Ciiisius placa son travail sur les champi¬ 

gnons. Ce Traite si methodique, servitde gaide i Gaspard Bauhin pour sa 
nomenclature et sa synonymic des champignons, et devint dans la suite le 
canevas de I’ouvrage qui fut publiepar Sterbeeck, sous le litre de Theatnmi 

SEvSiN (Marc-Aurele), Epistnlm duce, altera de lapidcs fangifero, altera 
de lapidefiingi-maj>pd,puhlici juris iterumfactoe, etc. a Fr. E. Bruck- 
mann. ra-lie.cumjig. Gdelpherbxli, 1728. 

La I", lettre qui appartientseule h IVlare-Aurelc Severin, parut en Italie 
en i644> et fut ajoutee en 1649, pocme dc J. B. Fiera, intitule, Catua. 

STERBEECK. (Francois), Theatrumfungorum oft het tonneel, etc.; c’cst- 
a-dire, The?.tre'des champignons. Anvers, 1712. 

BRETSE (j. Philippe) Dejungis qfficinaliius. Diss. in-40. Lefdee, fjcri. 
siARSiGLi, De generdtiane fungorum epistola ad Lancisium, in-fol. < 

Romce, 1714- 
lAMCtsi (jeau-Marie ), De ortu, vegetatione ac textura fungorum. Diss. 

Cette Dissert.ation fut adressfe en re'ponse de la pf&c'dente k Marsigli. - 
EBDCKMAMK (pr.Emest), Specimen botanicum exibensfungos subieraneos 

vulgo tuherra terrce^ctos. Helmstadii, 1720. 
gleditsch (jean ooiti.), Methodus fungorum exibens genera species et 

x’arietates cum caractere, differentia specficd, sjnonimis, solo, loco 
et obseruationibus. i.n-8°. Berolini, 1783. 

jtARSiGLi(j. pierre), Fungi carraiiensibistoria.in-^°., fig., Patavii, 1766. 
PESKIER, Dissertation^hysico-medicale sur Ics trufes et les champignons. 

SCHAEFFER (jac. cljr.), Fungorum qui in Bavaria et Palatinaiu, circa 
Ratisbonam nascuntur, icones, 4 vol. in-4°. Ratisbonts, 1782,1763, 
1772, i774j eJ 1780. 

EATscH (Aug. J. Georges Charles), Elenchusfungorum, accedunticones Sy, 
fungorum nonuUomm agri Jennensis, secundum naturam ab auctort 
depictcs, etc. in-40. Hake Magdeburgicce, 1783. 

L’auteur publia la suite de cet ouvrage en 17^. 
Bos'GtOTANH I, Storia di sette donne risanate delvelino dei fungi; c’ost- 

4-dire, Histoire de sept femmes empoisonnees par les champignons. 
Verone, 1789. 

BDEtiARD (pjerre), Histoire des champignons de la France, in-fol. avee des 
planches coloriees, Paris, 1791 , 1812. 

Ce bel ouvrage, aussi intercssant par son sujet qneparia maniere dont il 
est traite, etait le plus complet qu’on eut encore vn sur cette partie de la 
botanique, avant celui qu’on doit au docteur Paalet. 

PACEET, Traite des champignons, enrichi de plus de rlemt cents planches co¬ 
loriees, etc.; deux vol. in-40. Paris, 1793. Public de nouveau, avec un 
prospectus et les planches, en 1808. 

Cet ouvrage, ie plus complet et le plus important de tons ceux que nous 
possedons sur cette matierc , n’est pas moins remarquahie pat les imjuenses 
recherches qu’il contient, que par la melhode avec laquelle I’auteur a su lier 
les observations qui lui sont ptopres. 

Sans parler des fails qui sc tronveut dans les edits des anciens, et parti- 
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culikement dans cenx de Theophraste, de Dioscoride, de Pline, de Galien, 
«ur les champignons, on connait quamiti de recherches des plus c^ebres 
naturalisres modenies, sur cette famille de plantes. Je me bomcrai J citer les 
ouvrages de C&alpin, Florence, i583; de J. B. Porta, in-4°-, 
Fraucfort, i5g2;de Solenander, in-fol., Francfort, iSgB; de Lobel, 
AnTere, i58ij de Fabius Colurana, in-4°., Rome, i6i6; de Gaspard 
Bauhin, in-4°. Bile, iSiS et 1671 ; de Jean Baiihin, in-fol., Embrun, 
1600 j de Locsel, in-4°-, K.oenigsberg , i656; de Magnol, in-S^., Lyon , 
1676; de Mentzd, in-fol., Berlin, 1682; de Raj, en 1686 et en 1704 ; 
de Touraefort, en i6g7j de Pluraier, en 17005 de Garidel, in-fol., 
Ais, 1710 ; deDillenius, in-8“., Francfort-sur-le-Mein, I7ig; deVaillant, 
in-fol., Leyde et Amsterdam, 1727 j d’Antoine de Jussieu , en T728; de 
Micheli, in-fol., Florence, I72g; de Linne, en 0735 et en 1753; de 
Haller, en 1742 et 1768; de Hill, en 1701 et 177,3; d’Adanson, in-8°., 
Paris, 1763; de Jacqnin , 1773; d’And>e Murray, en 1774; dc Vildenow, 
in-80., Berlin, 1787;deHcdwig, in-fol., Leipsick, 17.-7 et 1788. 

CHAMPIGNON DES PLAIES. Merjcslle premier qui ait observe' 
cette singuliere production II a vu a THotel-Dieu, de petits 
champignons plats et bianchatrcs se former sur des baudes 
et sur des attelles qui avaient e'te' trempe'es dans I’osicrat, et 
applique'es sur les fractures des tnaladcs. Lemery fit a peu 
pres dans le meme temps une obseiwation semblable. Dcpuis, 
on a eu fre'quemment I’occasion, dans les hopitaux militaires, 
de ve'rifier ce phe'nomene. Ces champignons naissent meme 
sous les bandes, et sont quelquefois assez gros ; on en a vu 
acque'rir en vingt-quatre heures le volume du bout du doigt. 
On attribua, dans les premiers temps, la production de ces 
ciyptogammes , aux dclisses et a I’oxicrat qui pouvaient con- 
tenir des germes de champignons ; mais on a remarque' plu- 
sieurs fois qu’ils naissaient sur des appareils qui n’avaieut 
point e'te' arrose's avec de I’oxicrat, et qui e'taient de'pourvu.s 
d’attelles de bois. II parait menae que le champignon des 
plaies est une varie'td particnliere qui n’a pas encore e'te bieu 
de'crite par les botanistes. Cette production spontane'e est 
pour les naturalistes un mystere aussi inexplicable jusqu’a 
pre'sent, que la production des vers intestinaux, de la 
mouche plante des Caraibes, et de la multitude innombrable 
de poux qui sont engendre's dans le prurigo senile. Vojez^ 
ce mot. ( CADET DE GASSICOURT ) 

CHANCRE, s. m., plus fre'quemment employdau pluriel, 
CQ-xies pudendorum, ulcuscula cancrosa, ulcere produit par 
le virus ve'ne'rien. 

On a donne' le nom de chancres aces ulceres, parce qu’ils 
sont quelquefois rongeans et douloureux comme le cancer; 
mais dans le plus grand nombre de cas I’expression est abso- 
Jument impropre, puisqu’il y a beaucouji d’alceres ve'ne'riens 
stationnaires et sans douleurs. 
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Cependantcomme I’usage apreValu, et'quelesmotsn’ont de 
valeur re'elle que cellequ’onleuradonne'e, je me servirai indif- 
fe'remment dumotcAa/jcreet del’expression ulcerevenerien. 

Le chancre est une solution de continuite' produite par le 
virus siphilitique , il est primitif ou coiise'cutif. 
- Le chancre primitif parait peu de temps apres la conta¬ 
gion , et dans un des points ou le virus a e'te' applique'. 

Le chancre consdcutif est celui qui ne parait que quelques 
semaines , plus souvent quelques mois, rarement quelques 
anne'es, apres la contagion, et dans des parties plus ou 
moins e'loigne'es de celle qui a dte' en contact. On I’appelle 
conse'cutif parce qu’il se montre dans un endtoit oil le virus 
n’a pu etre porte' que par la circulation lymphatique et non 
par une application imme'dia:te. Les rigoristes ne reconnaissent 
pour chancre conse'cutif que celui qui a e'te' pre'ce'de' d’line 
affection quclconque a I’organe qui a e'te' en contact avec un 
infecte'; dariS ce cas , il y aurait bien peu de maladies consd- 
cutives. 

Les chancres ont e'te' appele's malins, quand il y a rougeur, 
douleur et suppuration ichoreuse) ils sont benins quand il y 
a absence de cesaccidens. 

On voit des chancres qui sont stationnaires ct qui restent 
dans I’endroit oil ils se sont forme's primitivement 5 il y en a 
d’autres qui rongent sans relache, prennent de I’accroisse- 
ment en largeur comme en profondeur, et perforent les par¬ 
ties sur lesquelles ils ont leur sie'ge •, quelques-uns parcourent 
de larges espaces, en se cicatrisant d’un cote' et se de'velop- 
pant du cote' opposd, ou bien du centre a la circonfe'rence. 

Quelquefois iln’y a qu’un chancre, ordinairement il y en 
a plusieurs sur un meme organe. 

Les chancres qui se trouvent a des surfaces unies sont 
presque toujours simples ; ils se compliquent fre'quemment 
d’accidens quand ils occupent des cavife's. 

Le sie'ge des chancres peut etre dans presque toutes les 
parties du corps; cependant il a lieu plus fre'quemment 
sur les muqueuses et sur la peau fine , couverte d’un tendre 
e'pidcrme et abreuvde d’humeur sdbacde, sur les organes qui 
se trouvent plus ordinairement en rapport avec les personnes 
infecte'es. Ainsi, chez I’homme , le pre'puce , le gland sont 
fre'quemment attaque's de chancres, la peau de la verge et 
les bourses le sont bien moins. 

Chez la femme , les petites levres, la fourchette surtout, 
le clitoris et son pre'puce, I’inte'rieur des grandes levres 
sont ordinairement la proie des chancres 5 plus rarement 
I’exte'rieur des grandes levres et I’inte'rieur du vagin •, le 
sein des nourrices qui alaitent des eufans gate's est presque 
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toujours convert , plus ou moins , d’ulceres vdnenens. 
Dans les deux sexes , on rencontre des chancres au pe'ri- 

ne'e, surtout a I’anus exte'rieurement comme inte'rieurement, 
a I’ombilic , aux oreilles , aux yeux , au nez, a la bouche , 
entre les doigts et les orteils. Ces derniers , comme ceux de 
I’exte'rieur de I’anus, sont appele's rhagades | ils sont plus 
rares aux aisselles. 

Le virus sipbilitique est bien e'videmment la cause des 
chancres j cette cause agit avec plus ou moins d’activite', et 
les fait paraitre plus ou moins promptement. En ge'ne'ral, ils 
se manifestent quand ils sont primitifs , sur les parties qui 
ont e'te' en contact avec le vemcule du virus ; cependant il 
n’est pas rare d’en voir peu de temps apres la contagion, a 
quelques distances de I’organe qui a couru des dangers. 

La cause locale, c’est-a-dire, celle qui de'termine plutotun 
point qu’un autre, est difficile a indiquer. Les uns on dit que 
c’e'tait la partie la plus affaiblie qui e'tait la plutot envahie; 
les autres on dit que c’etait la partie la plus tendue , la plus 
irrite'e. Je n’ai point I’intention de m’arreter a cette question 
oiseuse et qu’il est impossible de re'soudre : si je voulais en 
chercber la solution, il faudrait aussi que je dise , quand je 
parlerai des pustules , pourquoi tel membre en est convert, 
tandis que tel autre en est exempt; et a Particle des exos¬ 
toses , pourquoi c’est plutot un tibia , un fe'mur, qu’un autre 
qui sont engorge's ; ndanmoins , il ne faut pas perdre de vue 
que j’ai de'ja avancd qu’il y avait plus d’aptitude a I’absorp- 
tion dans les muqueuses et dans les endroits ou la peau est 
plus tendre etplus humide. 

Le pronostic a porter sur les chancres depend de leur na¬ 
ture , de leurs complications et de leurs accidens ; ce pro¬ 
nostic sera indique' pour chaque espece de chancre , lorsque 
nous les passerons successivement en revue. 

Les chancres ne se manifestent pas tons de la meme ma- 
niere j les uns commencent par une excoriation superficiellc 
qui s’e'tend ensuite en profondeurj les autres sont pre'ce'de's 
d’un petit bouton qui nait au milieu d’une tache rouge , qui 
donne de la de'mangeaison , et qu’on arrache en gratant j 
dans quelques-uns la surface de la peau ou de la membrane 
cst si rapidement rongde, que I’ulcere est de'ja profond quand 
on I’apergoit. Les chancres conse'cutifs suivent ordinairement 
cette marche prompte. 
, La distance entre I’infection et sa manifestation varie beau- 
coup ; ordinairement le mal commence a paraitre entre le 
troisieme jour et le huilieme , plus rarement avant ou apres 
ces deux termes. Cependant j’ai vu plusieurs fois des chancres 
suivre le coit seulement de quelques heures; cette disposition 
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a lieu lorsqu’il y a eu beaucoup de frottement, lorsque le 
virus de la personne infecte'e primitivement ^tait dans le 
cours de son de'veloppement; lorsqu’il y a des excoriations , 
des de'chiremens pendant le co'it, soit par un poil porte' en 
avant, soit par la disproportion de rapport des organes , soit 
par le resserrement du prepuce , soit par la rigidite du filet, 
soit par des mouvemens irre'guliers et pre'cipite's. 

Les chancres lents a paraitre dans les circonstances oppo- 
se'es a celles que je viens de signaler , s’ils sont un mois et 
plus a faire eruption , s’ils ont lieu dans des parties consis- 
tantes , si le virus a e'te' porte' plutot par la circulation que 
par I’absorplion au point ou ils se sont forme's , passent dans 
la classe des chancres conse'cutifs. 

Le traitement des chancres consiste, ou dans I’usage des 
remedes dirige's contre le virus vdndrien, ou dans'l’usage des 
remedes dirige's contre les accidens et les complications du 
symptome. 

Je renvoye anx mots mercure, sudorifique, siphilis, pour 
les moyens a employer contre la cause des chancres; tout ce 
que j’ai a dire pour le pre'sent, les conside'rera comme des 
ulceres ve'ne'riens a la ve'rite', mais sans parler du spe'cifique. 

Pour proce'der avec me'thode dans I’expose' d’un symptome 
aussi fre'quent, aussi varie', et se mcntrant sur tant de par¬ 
ties du corps, je suivrai la marche que j’ai tracde dans mes 
cours publics , et je Fexaminerai dans tons les organes et dans 
toutes les parties ou il pent se trouver. 

CHANCRES DE LA VERGE. Comme ilpeut survenir des ulceres a 
la verge sans I’intervention du virus ve'ndrien, il est utile de jeter 
un coup-d’oeil sur leur cause. Une affection dartreuse produit 
des ulceres avec douleur , rougeur et suppuration; une e'rup- 
tion boutonneuse , discrette ou confluente, pruriteuse, en- 
suite ulce'rde , a des apparences de chancre ^ benins. Lama- 
tiere se'bace'e devenue acrimonieuse , parce que le pre'puce 
ne permet pas au gland de sortir, parce qu’il h’y a pas de 
soins de proprete' a la suite du co'it, aura excorid ces parties; 
il en sera sort! de la suppuration, alors il y aura soupgon 
d’ulceres ve'ne'riens. 

Une matiere caustique introduite , une liqueur stimulante 
injecte'e entre le gland et le prdpuce auront ulcdrd ces par¬ 
ties ; il y aura eu introduction force'e; la re'sistance aura 
occasionne'e des fissures au pre'puce, des de'chiremens au 
filet; la douleur e'moussde par la sensation du plaisir n’aura 
pas averti suifisamment de I’accident, le mouvement se sera 
continue' , la de'cliirure se seraaugmente'e, etily aura encore 
I’apparence de chancres. 

Ainsi , quand il n’y aura pas «u, et qu’il n’y aura pa* 
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d’autres affections v^ne'riennes ; quand il aura paru des dar¬ 
tres a d’autres parties du corps; quand I’e'ruption se sera 
montre'e et dissipe'e promptement aplusieurs reprises j quand 
il n’y aura pas eu de commerce avec une femme suspecte j 
quand on trouvera en visitant beaucoup de matiere se'bace'e ; 
quand il aura ^te' reconnu que des efforts conside'rables au- 
ront dte' ne'cessaires pour arriver au but, il sera tres-probable 
que la maladie est sans contagion. Il faut ajouter que dans 
ces cas, de simples lotions font disparaitre en peu de temps 
le mal qui n’est pas v(^ne'rien, et que celui qui est le produit 
du virus et qui se gue'rit de lui-memc , exige plus de temps. 

Les chancres indolens gue'rissent plus ou moins prompte¬ 
ment et sans accidens. Les chancres qui se compliquent d’in- 
flammalion et de douleur, lorsqu’ils sont eu dehors, sont fa- 
cilement amene's a I’e'tat d’indolence; mais lorsque le prepuce 
les recouvre , ne pouvantelrebienappre'cie's,lesme'dicamens 
topiques ne pouvant etre imme'di'atement applique's et conti- 
nuellement, ils peuvent percer le pre'puce s’ils agissent vers 
le dehors , ou pe'nc'trer dans le canal s’ils rongent profondd- 
ment^-rintlammation, porte'e a un haut degre', pent etre suivie 
de la gangrene du pre'puce en partie ou en totalite', de la 
gangrene du gland, et quelquefois d’une partie de la verge. 

Le traitement local des chancres benins consiste seulement 
dans des soins de proprete' et dans I’application d’un peu de 
charpie, pour empecher le froissement des corps environnans. 
Ces chancres gue'rissent assez promptement sous I’inlluence 
du remede antive'ne'rien. Il n’en est pas ainsi pour les chan¬ 
cres malins j ils demandent toute l^ttenlion du medecin j 
I’accident qui les coraplique, exige les soins les plus prompts. 

Si un chancre est inflammatoire, on fera boire du bouillon 
do veau, de poulet, du petit lait, une tisanne de graine de 
Hn , de racine de guimauve , de chiendent et autres de cette 
espece ; on prescrira un ou deux bains chaiids par jour j on 
fera baigner la verge dans I’eau tiede, dans du lait-, dans une 
de'coction relichantej on fera des injections fre'quentes entre 
le gland et le prepuce; on fera garder le lit; on mettra a 
la diete. Si I’inflammation ne cede pas a ces moyens, la sai- 
gtie'e gdne'rale, la saigne'e par les sangsues seront prompte¬ 
ment mises en usage : le me'decin appele' a temps , et qui 
n’aura pas temporise' sera certain de ramener incessamment 
le mal a I’e'tat de simple ulcere j mais s’il est trop long dans 
ses prescriptions ; s’il a ete appele' lorsque I’inffammalion 
etait trop intense , il voit en peu de temps I’infiammation 
se terminer par gangrene. Ordinairement , il n’y a que la 
portion du pre'puce sur laquelle le chancre existait qui est 
gangrdndc, mais quelquefois e’est la totalite. Cette gangrettc, 
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qui peut eiFrayer le me'decin peu experimente', est cependant 
sans danger^ aussitot qu’elle a lieu, le malade est soulage' et 
elle ne fait aucuns progres ulte'rieurs ; les escarres se se'pa- 
rent avec une grande promptitude. On se tromperait gran- 
dement si on voulait, dans ce cas, employer les antiseptiques, 
comme le quinquinales acides, les alcooliques j on ferait 
soufFrir inutilement le malade et on retarderait la gue'rison ; 
la continuation des e'molliens est ce qu’il y a de plus conve- 
nablele raisonnement et I’expe'rience sont d’accord sur ce 
point. Tous les malades qui viennent a I’hopital des ve'ne'riens 
avec cet accident, sont traite's de cette maniere et la gue'rison 
est tres-prompte. II est plus avantageux pour les malades que 
toutde pre'puce soit f^appe' de gangrene, pourvu qu’elle n’aille 
pas au-dela ; la gangrene partielle donne une ouverture par 
laquelle le gland sort ordinairement j le pre'puce alors devient 
trop long , s’engorge, prend de la consistence, est embarras- 
sant, et on est oblige' d’en faire la re'section au bout de quel- 
que temps, ce qui retarde la gudrison et produit de la dou- 
leur. La vaste plaie que Ton voit a la suite de la gangrene on 
de la resection, rentre dans la classe des ulceres simples et 
gue'rit avec promptitude. Si la peau de la verge a e'te' plus on 
inoins largement de'truite , la se'paration de la partie morte 
est aussi prompte, mais la gue'rison est beaucoup plus lente. 
En effet, dans la destruction dii pre'puce , on ne voit qu’une 
plaie ch-culaire etroite, et dont les bords se rapprochent in- 
pessammentj dans la gangrene de la peau de la verge, il reste 
une plaie large dont les bords ne peuvent assez se rapprocher 
ct qui est oblige'e de se cicatriser sur elle-meme. 

La gangrene qui de'truit le gland, ote a I’organe une partie 
dont la privation le deshonore et diminue ses moyens de jouis- 
sance « le medecin n’a pas d'autres reme'des a employer que 
ceux conseille's dans le cas prdce'dent. La gudrison, quoiqu’un 
peu plus lente , ne se fait pas beauconp attendee tpiand je 
mal a e'td commun a tout le gland; mais quand il n’y a qu’une 
portion, comme la moitie', les deux tiers, il fautplus de temps. 

Dans la gangrene d’une portion de la verge , I’he'morragie 
des corps caverneux vient quelquefois compliquer I’accident j 
j’ai vu de ces he'morragies le'geres; j’en ai vu de graves et 
opiniatres 5 la colopbone , I’agaric, la caute'risation, la com¬ 
pression , apres avoir introduit une sonde dans le canal, 
re'ussissent ordinairement a les arreter; si elles persistaient 
malgre' cela, il ne faudrait pas te'siter a faire I’amputation de 
la verge au niveau de la partie d’ou le sang sort. Il est des 
cas ou le canal a dte' seul gangre'ne'; alors il y a une flstule 
nrinaire qu’on ne gue'rit pas ordinairement, parce qu’il y a 
line trop grande portion du canal de'truite, alors le malade 
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se trouve dans le cas de ceux qui ont un hypospadias. Si 
le canal e'tait l^gerement eiitamd, on pourrait gue'rir en se 
servant de bandelettes agglutinatives , et d’un bandage unis- 
sant, apres la pre'caution de'ja indique'e d’introduire dans le 
canal, jusqu’a la vessie, une sonde de gomme e'lastique. 
J’ai tente' plusieurs fois ce moyen sans sncces, parce qu’il 
y avail une trop large ouverture, j’ai re'ussi une senle foi,s 
qu’il n’y avail qu’un petit pertuis comme une listule. 

On concoit que plus la gangrene a de'truit, plus I’organe a 
perdu de sa faculte a I’acte de la ge'ne'ration. A la ve'rite', ily 
a de la sensibilitd re'scrve'e dans le moignon plus ou moins 
long qui reste j mais cette sensibilite' n’est pas aussi exquise. 
Prive'e du gland et d’une partie des corps caverneux, la verge 
est plus difficilement introduite. Quand la route n’a pas e'te 
fraye'e, la peau est tirailie'e et la cicatrice se de'chire. J’ai vu 
un jeune homme dont un tiers de la verge avail disparu, 
qui e'prouvait encore I’inconve'nient du de'chiremerit plusieurs 
anne'es apres son manage, quoique sa femme eut de'ja fait 
deux enfans. 
.. Les chancres douloureux sont ordinairement rongeans. 
Ils sont moins dangereux quand ils sont mobiles , que quand 
ils sont fixes : mobiles , ils parcourent les surfaces et les en- 
tament le'gerement; fixes , il s’e'tendent en largeur et sur- 
tout en profondeur : ceux du pre'puce le percent, ceux du 
filet passent d’un cote' a I’autre et laissent une bride qu’ils 
usent ordinairement et qu’on est quelquefois oblige' de cou- 
per ^ ceux du gland le de'truisent dans une grande dtendue j 
ceux qui sont fixe's sur le canal de I’uretre, pe'netrent quel¬ 
quefois jusque dans sa cavitd. C’est presque toujours parce 
que les malades ont e'te' n^gligeans que le mal a fait ainsi 
des progresj cependant, il faut en convenir , une mauvaise 
me'thode en a aussi e'te' la cause. 

Le traitement des chancres douloureux et rongeans con- 
sistera , comme pour les chancres inflammatoires , dans I’u- 
sage des bains, des boissons adoucissantes, des topiques e'mol- 
liens et d’un re'gime sdvere j mais, a moins qu’il n’y ait une 
ple'thore bien prononce'e , la saigne'e est peu utile j les cai¬ 
mans , les narcotiques sont indispensables. On donne une 
tisanne de graine de lin et de tete de pavot, une tisanne de 
douce amere, du sirop de diacode e'tendu dans de I’eau , 
de I’extractif aqueux d’opium en pilules ou dans un liquide, 
depuis un grain jusqu’a trois ou quatre , de I’extrait de ci- 
gue , depuis douze grains jusqu’a un demi-gros; on a e'te' 
quelquefois au dela de cette dose. On panse avec des topiques 
de la meme espece que les boissons, tels que les de'coctions 
de pavot, de morelle, dp cigue j I’apium , ou le laudanum 
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liquide dans de I’eau j I’opium , depuis dix grains jusqu’a un 
demi-gros ; et le laudanum liquide , depuis un gros jusqu’a 
nne demi-once dans une livre d’eau. 

II est descas ou I’opiniatrete' de ces chancres est produite 
par des saburres dans les premieres voies. Un e'me'tique , un 
on deux purgatifs changent cette disposition, s’il y a un prin- 
cipe 4cre dartreux, on prescrit une tisanne de bardanne, 
de douce am ere , de saponaire , de fumetere, et on donne 
des pre'parations de soufre j on dtablit un point d’irritation 
sur une autre partie par I’application d’un ve'sicatoire, ou 
I’dtablissement d’un cautere. 

Assez souvent', les chancres rongeans ou douloureux de- 
viennent indolens apres I’emploi des remedes indique's, ct 
demeurent stationnaires. Quand ils sont arrive's a cet e'tat, 
on prend des moyens oppose's ; c’est-la le cas de panser avec 
le me'lange d’oxide rouge de mercure et d’onguent basilicum, 
dans la proportion de dix grains par gros, avec le mercure 
doux en poudre , avec la dissolution de six a buit grains de 
muriate de mercure suroxide' dans une livre d’eau distille'e; 
de toucher avec le sulfate de cuivre , avec le nitrate d’argent 
fondu et autres topiques stimulans : les cathe're'tiques , les 
caustiques sont trop souvent mis en usage sans examen et 
sans me'thode , et donnent lieu a des inconve'niens, a des 
accidens plus ou moins graves. 

Quand on caute'rise un chancre et qu’il disparait en peu de 
jours, on croit qu’il n’y a plus rien a faire, et on jette le ma- 
lade dans une se'curite' perfide. 

Quand on caute'rise et qu’on administre en meme temps 
un traitement, les malades se voyant gue'iis en peu de temps, 
ne croyent plus a la ne'cessitd de le continuer, prennent les 
remedes avec inexactitude, et finissentpar les abandonner 
avant le temps prescrit. Trop souvent les me'decins partagent 
cette insouciance et la font, facilement adopter a leurs 
malades , c’est pour cette raison que les ve'roles conse'cutives 
reconnaissent presque toujours des symptomes simples et le- 
gcrs pour premiere cause. 

Les caustiques ont d’autres fois des re'sultats bien plus dan- 
gereux 5 quand ils sont appliquds sur des chancres douloureux, 
ils de'veloppent une senisibilite' exquise; ils occasionnent de 
I’engorgement j ils produisent une suppuration ichoreuse qui 
en irrite les bords et les ronge ine'galerhent; ils les transfor- 
ment en ulceres cance'reux qui se compliquent du de'velop- 
pement des glandes inguinales. J’ai eu trop souvent des 
exemples de ces ravages produits par les caustiques; j’ai pu 
quelquefois en arreter les progres par I’usage des caimans ct 
des narcotiques intdrieurs et iocaux; d’autres fois, rien n’a 
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e'te capable de changer I’impulsion donne'e depuis trop long- 
temps et trop profonde'ment. L’amputation de I’organe serait 
la ressource la plus sure , si on n’avait pas laisse' le mal s’^- 
tendre trop loin et alte'rer de'ja les parties voisines. 

CHANCRES DE LA vuLVE. Diffe'rcntes causes peuvent prodtiire 
des ulceres a la vulve sans contagion. Outre plusieurs de celles 
que i’ai rapporte'es pour les ulceres qui surviennent aux 
hommes, il y en a de particulieres aux femmes, telles que 
I’acrimonie des fleurs blanches, un frottement trop frdqueut 
et trop longtemps continue, I’introduction force'e d’un coi'ps 
dur et trop volumineux j cette derniere cause doit surtout 
fixer I’attention j on a vu des maris, au bout de quelques jours 
de mariage, prendre pour des chancres des plaies de de'chi- 
rement change's en ulceres, et accuser injustement leurs 
femmes dans une circonstance qui devait les leur rendre plus 
cheres et plus respectables. Quand on est appeld pour visiter 
une jeune fille qu’on pre'sume avoir e'te' viole'e, il est n^ces- 
saire d’examiner la maladie avec ime grande attention, d’ob- 
server les parties qui sont endommag^es , et de s’assurer de 
la direction des ulceres ; d’e'couter les de'tails de la jeune 
personne : s’il y a eu viol, les solutions de continuite' ont 
jieu a la membrane hymenj elles se dirigent suivant I’aie du 
vagin 5 elles datent du moment de I’introduction forcde; elles 
paraissent re'centes; les autres parties sont saines : mais, si 
plusieurs jours se sont dcoulds, s’il y a eu de nouvelles in¬ 
troductions-, toutela vulve est enflamme'e , gonfle'e, les plaies 
ont pris le caractere d’ulceres ; il y a un e'coulement puru¬ 
lent. Dans ce moment, il ne reste au me'decin aucun moyen 
5ur de saisir la ve'ritable cause du mal j mais il lui reste la 
■n^cessite' de suspendre son jugement, de combattre I’irri- 
tation et I’inflammation , et d’observer la marche de la ma¬ 
ladie. Les me'decins consulte's pas les magistrats , sur le fait 
d’un viol, pre'cipitent trop souvent leurs de'cisions, donnent 
des attestations de maladie ve'ne'rienne qui n’existe pas mal- 
.gr^ les apparences, et exposent la justice a commettre des 
■erreurs. J’ai -vu bien des cas ou on avait ceitifie' qu’il y avait 
des chancres graves et inv^te're's , lorsqu’il n’y avait que des 
contusions et des de'chirures , que le repos , des bains et des 
lotions faisaient disparaitre facilement, lorsque la pei-sonne 
pr^venue de viol e'tait tres-saine. ( J’ai pr^sent^ des remar- 
■ques semblables au mot blennorrfia^e). 

L’inflammation produite par les chancres de la vulve est 
moins intense , et sa terminaison moins sujette a des acci- 
dens que celle de la verge , a cause de la disposition des par¬ 
ties. Dependant on voit quelquefois les petites et les grandes 
levres tume'fie'es, resserre'es, fermer presqu’entierement les 
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entre'es du vagin et du canal de I’uretre, mais il est tres-rarc 
' que la gangr^e en soit la terminaison j le mal consiste seu- 
lement dans la diflSculte d’expulser les urines, et dans la dou- 
leur qui accompagne leur passage. Tout ce qui a e'te' indique 
centre I’inflammation du prepuce est applicable ici, et est 
toujours suivi du succes. 

Un de'sagi'dment des ulceres douloureux et rongeans, assez 
important, est de sillonner profonde'ment les levres , de les 
e'cnancrer, de les percer; il faut employer les moyens les 
plus elGicaces et les plus prompts pour les arreter, parce 
qu’il faut tout faire pour me'nager I’inte'grite' de ces parties, 
ct, sinon conserver les signes de sagesse, du moins cacher les 
traces de I’erreur, plus d’une femme e'tant revenue aux prin- 
cipes de I’bonneur et de la vertu, apres des e'earts de jeu- 
riesse. 

Le plus grave inconvenient des chancres douloureux et 
rongeans, quand ils sont en avant, est de percer le canal de 
I’uretre •, et, quand ils sont en arriere , de percer les parois 
posteTieure du vagin et ante'rieure du rectum. Le panseinent 
me'thodique dloigne tout ce qui peut irriter j les narcotiques 
inte'rieurs et locaux empechent des progres aussi funestes ; 
les ulceres situe's au dessus et en dedans de la fourchette, 
sont ceux qui produisent ordinairement les fistules recto-va- 
ginales ^ ces ulceres sont exaspdre's , non-seulement par le 
principe intdrieur et les remedes caustiques, mais encore par 
le se'jour des matieres irritantes que fournissent la matrice 
et le vagin, et qui se dirigent par une pente naturelle vers 
cette partie. Afin d’e'viter ce dernier inconvenient, il est in¬ 
dispensable d’introduire un tampon de ebarpie, ou de placer 
une dponge dans le vagin, et d’appliquer ensuite le topique 
indiqud. 

Quand I’ulcere a perce' le canal urdtral, que I’ouverture 
est large et avec perte de substance , il y a tres-peu d’es- Foir de* gudrison, meme en introduisant une bougie, alors 
urine se rdpand, en sortant, dans le vagin. Le de'sagrd- 

ment est bien plus grand quand la communication est e'tablie 
entre le vagin et le rectum, a cause de la malproprete et de 
I’odeur des matieres fe'cales. En parlant des chancres du rec¬ 
tum, je vais indiquer les secours que la ebirurgie peut don- 
ner dans ce cas. 

Il est bien rare de trouver des chancres a fintdrieur du 
vagin j leur traitement demande les memes prdcautions que 
pour les ulceres de la fourchette. 

Les ulceres de la matrice sont-ils vdndriens ? On les prend 
souvent pour tels^ on administre un traitement qui ne fait 
qu’aggraver ordinairement lamaladie. Sur. plusieurs centaines 
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d’afiections de la matoice que j’ai eu occasion de voir et de 
suivre plus ou moins longtemps, je n’en ai trouve qu’une 
oquiv'oque et une ve'ne'rienne. Dans les premieres anndes que 
j'e'tais cliirurgien en chef de I’hopital de Bicetre , j’ai e'te' sol- 
Jicite' d’administrer , et j’ai administre les remedes antisiphi- 
litiques sous diffe'rentes formes, a quinze ou vingt malades 
de cette esp^ce, sans nul avantage et souvent avec exaspera¬ 
tion du mal; pour qu’on puisse se de'eider a recourir a ccs 
remedes, le malade doit avoir eu ou avoir encore des sjmp- 
tomes ve'ne'riens ; il faut ne reconnaitre aucune autre cause 
de sa maladie; I’ulcere a du commencer sans un engorgement 
notable de I’organe; la douleur etre uniforme'ment la meme 
et sans e'lancemens. 

C’est d’apres de semblables conside'rations que je me suis 
de'cide', il y a environ deux aris , a trader par les sudorifi- 
ques et le muriate do mercurc suroxide', une dame qni avail 
un ulcere ute'rin et qui avait e'te' longtemps I’amie d’un 
homme presque continuellementsiphibtique : jeparvins ala 
gue'rir radicalement : mais les cas de ce genre sont rares- 

CHANCRES BE I,’ANUS ET DU RECTUM. CoS cbancrOS SC TCncOU- 
trent assez fre'quemment dans les deux sexes ; ils sont extd- 
rieurs ou inte'rieurs , primitifs ou conse'eutifs , me'diats ou 
imme'diats , suivant qu’ils ont e'te' gagne's ou par des voies natu- 
relles ou par des rapports contraires aux vues de la nature. 

Des hdmorro'ides ulce're'es , des de'cbiremens peuvent res- 
sembler a des chancres j mais les ulceres d’he'morroides ont 
dte' pre'ce'de's d’engorgemens inflammatoires et douloureux , 
et sont accompagne's de prolongemens de la peau oil e'taient 
les he'morroides. Les de'cbiremens qui sontproduits par beau- 
coup de distension ont lieu dans les grandes constipations ou 
dans I’introduction de corps disproporlionnds j alors les ul¬ 
ceres sont alonge's; leur sie'ge est a I’ouverture de I’anus ; ils 
ont dte' pre'ce'de's imme'diatement de vives douleurs^ le sang 
a coule' j il n’y a point eu et il n’y a pas de sjmptomes sipbi- 
litiques. 

Le traitement est le meme que dans les cas pre'eddens ; 
seulement il faut avoir I’atlention de tenir les matieres fe'cales 
modes , par des boissons et des lavemens , pour que la sortie 
en soit plus facile j on doit aussi faire des applications mu- 
cilagineuses ou onctueuses, pour rendre les parties plus 
souples. On introduit des meebes d’un volume me'diocre , 
trempe'es dans une forte de'coction de graine de'lin, ou cou- 

-Tertes de ce'rat mercuriel, afin de remplir I’indication. Les 
chancres ou rhagades de I’anus , gagnt's par une copulation 
illicite , ne'pre'sentent aucune diflference des chancres gagne's 
par les parties sexuelles :• la dilbculte de la gu^rison git dans 

4. 55. 
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le lieu et non dans la nature du maL - Cependant, qiiand il 
J a des introductions trop fre'qnentes dans I’anus , quand il 
a etd dilate' outre mesure, quand il a paru un engorgement 
par suite des frottemeus re'ite're's , il y a de'ja un commence¬ 
ment de de'sorganisation qui rend la cure tres - difficile , 
comme on le voit chez les personnes qui recoivent habituel- 
lement des introductions dans cette partie , usage hontcux, 
devenu plus commun chez les femmes publiques que parmi 
les jeunes gens de'pravds. , 

Les chancres les plus dangereux sont ceux de I’inte'rieur 
de I’anus ou du rectum; ils existent longtemps avant qu’on 
nc s’en apercoive j ils sont de'termiue's a se fixer la par I’irri- 
tation continuelle qui y est produite. Les meches , les injec¬ 
tions e'mollientes, calmantes ou toniques , doivent etre 
mises dn usage suivant les complications j la cessation de 
I’intromission du membre ge'nital est la condition rigoureuse 
pour espdrer de gue'rirj cef espoir s’e'loigne d’autant plus 
que le commencement de I’invasion du mal est plus e'loigne^ 
et que I’organe a e'td plus fatigue'. Le mal persiste meme 
malgre' la destruction du virus ve'ne'rien. Quelques malades 
qui sont jeunes, et qui s’arretent assez a temps par la crainte 
du danger , peuvent encore gudrir entierement j mais d’au- 
tres conservent toujours un e'coulement brunatre habituel, 
pour lequel il faut des soins miuutieux et une propretd re- 
cherchde. J’en connais quelques-uns qui, rappele's sous les 
lois de la nature , ayant subi un traitement anti-ve'ne'rien, 
jouissent, malgrd cet e'coulement, d’une bonne santd, sont 
marie's , et ont des enfans sains. J’en ai vu d’autres que, ni 
la morale , ni la religion , ni le sentiment de lem’ conserva¬ 
tion , n’ont pu tirer de ces habitudes vicieuses, et qui ont 
peri dans I’e'puisement, les infirmite's et les douleurs : pres- 
que toujours ces maladies ddgdnerent en cancers. J^oyez 
ce ihot. 

Les chancres de I’anus qui sont rongeans et ndglige's, peu¬ 
vent percer la paroi ante'rieure du rectum et arriver a lavcs- 
«ie de I’homme et au vagin de la femme. J’ai vu une sem- 
blable communication dtablie entre le rectum et la vessie ; 
mais cet accident n’e'tait du ni au virus siphilitique ni a des 
jouissances locales. Les communications avec le vagin sont 
moins rares : il n’est pas d’anne'e que je ne rencontre de 
ces fistules ^ mais , ainsi qu’il a dtd dit plus haut, le mal 
part plus souvent du vagin que du rectum. L’art a pen de 
ressource dans de pareils cas. On sait que, pour gudrir un 
trajct fistuleux, il faut intercepter le passage des matieres 
qui I’enlreticnnent, comme on le fait pour des fistules uri- 
naires en introduisant une' sonde dans la vessie , ou fendre 
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3cs parlies comprises entre le trajet et reste'rieur , comme 
on le pratique pour la fistule a I’anus. On ne pourrait em¬ 
ployer ce dernier moyen que dans des fistules recto-vaginales 
qui ont seulement quelques lignes de profondeur, et elles 
sont bien rarement aussi superficielles 5 mais quand elles de- 
passent cinq a six lignes , le de'sagrdment serait plus grand 
•apres FopeVation qu’avaut, parce qu’il se formerait une es- 
pece de cloaque qui permettrait a la mucositd du rectum et 
aux matieres fe'cales de se diriger.dans le vagin. Les meches 
de charpie porte'es dans le rectum peuvent momentane'ment 
boueber la fistule j mais C|uel avantage en rdsulterait-il ? la 
charpie ne pourra etre conserve'e en place pendant qu’on 
ira a la garde-robe; il faudra l’oter, ou bien elle sera chassde 
an seul moment on elle pourrait etre utile. 

Un tube cylindrique , mcme assez large pour donner pas¬ 
sage aux matieres, ne remplirait pas Findication, parce qu’il 
ne pourrait avoir un diametre sufifisaut pour occuper toute 

“la capacite' du rectum , et une partie des matieres passerait 
ndeessairement entre le tiibe et les parois de Fintestia. 

En tamponant le vagin avec une dponge ou de la char¬ 
pie qu’on changera matin et soir, on ne gue'rira pas , mais 
on e'vitera les de'sagrdmens de la malproprete' : e’est seu- 
iement de ce cote' que I’attention doit etre dirige'e, 

Assez sonvent ces fistules sont complique'es du resserre- 
jnent du rectum , de brides ou de tubercules, ee qui les 
rend plus dangereuses et ote tout espoir de giie'rison. 

J’ai vu seulement deux fois des fistules recto-vaginales 
gue'rir spptitane'ment: I’une avail dtd produite par nii chan¬ 
cre de la fourchette , Fautre avail heu chez une femme 
■grosse, atteinle de plusieurs symptomes de maladie ve'nd- 
rienne, et qui no s’dtait pas apercue de sa formation. Ces 
deux fisfules n’avaient pas plus de deux ou trois lignes de 
profondeur. J’avais vu la derniere avec mon confrere Du- 

• bois, qni avail e'te' d’avis d’ope'rer apres Faccouchementj mais 
le travail bienfaisant de la nature nous dispense de ■ cette 
ope'ration. 
- Je n’ai pu obtenir de gue'rison, et je n’en ai trouve' aucun 
fixemple dans tout autre eas j je sais qu’il en a dte' annonce 
dans le journal d’un ce'lebre chirurgien j mais a I’e'poque ou 
on publiait la gue'rison radicale d’une malade , elle dtait 4 
i’hopital des ve'ndriens avec la meme maladie. 
ll CH.1NCRES DE l’ombilic. Les SBules observations a faire sur 
ces chancres, e’est qu’ils sont plus frdquens chez les femmes 
que chez les hommesj qu’ils n’ont lieu que quand Fombilic 
cst enfoned, et qu’on ne les voit pas chez les personnes ai- 
sdes et propres. Ces trois circoostances @ont faciles a saisir 
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et n’exigent pas d’explication. II faut avoir rattciition de 
porter j usque dans le fond le topique indique' par la nature 
du chancre , afin de ne pas laisser les parties ulce're'es en 
contact. 

CHANCRES DEs SEiNS. Ils SC tTouvent quclqucfois chez les 
femmes galantes , mais ils sont plus fre'quens chez les nour- 
rices qui allaitent des enfans attaque's d’une ve'role he're'di- 
taire j ils sie'gent tantot sur le mamelon, tantot sur I’bre'olej 
ils sont produits par le virus de I’enfant, et de'temiine's par 
I’excitation de la succion 3 anciens et parvenus en rongeant 
jusqu’au tissu cellulaire , ils sont opiniatres. La premiere 
chose a faire dans ce cas esf de se'vrer I’enfant, du moini, 
du cote' malade, lorsqu’il n’y en a qu’un. Re'cens et superii 
ciels , ils gudrissent promptement par un traitement conve; 
nahle, et sans I’obligation de se'vrer. II est toujours Lien 
plus avantageux de continuer I’allaitement, quand on lepeut, 
parce que I’enfant est gue'ri en grande partie par le me'dica- 
ment qui passe avec le lait. 

CHANCRES DES OREiLLES. Ils sout exte'ricuTs ou inte'rieurs; 
ils ne peuvent etre primitifs que dans la supposition d’un 
gout bizarre j quand ils sont exte'rieurs , I’application des 
topiques est plus facile , et la gue'rison plus protnpte. S’ils 
occupent I’enfoncement derriere les. oreilles et les anfrac- 
tuosite's de la conque, ils ne gue'rissent bien qu’avec un 
pansement me'thodique. L’habitude d’un suintement entre 
I’oreille et le cuir chevelu en facilite la formation j la mal- 
proprete' les fait durer plus longtemps : complique's de ca¬ 
rle du cartilage , ils ne disparaissent que lorsqu’il y a eu ex¬ 
foliation. 

Comme une humeur acre , une affection dartreuse, exco- 
rient quelquefois ces parties , on ne pent assurer que les 
ulceres sontvdne'riens que lorsqu’il y a eu d’autres symptomes 
de la maladie , ou qu’il en reste encore , ou lorsque le mal 
a fait des progres d’une certaine e'tendue, et continue a en 
faire. 

Les chancres du conduit auditif, simples et home's a la 
membrane qui le tapisse, cedent au traitement antive'ne'- 
rien et a des soins fre'quens , comme bains de vapeurs et 
injections. II n’en est pas de meme lorsquils sont anciens , 
quand la membrane est de'sorganise'e ou de'ti-uite, quand I’os 
est carie', ou quand la partie est douloureuse : alors le re'- 
gime doit etre plus recherche' , les topiques plus varie's , ISs 
me'dicamens plus longtemps continue's. J’ai donne' des soins 
ii un malade , pendant huit mois , pour un ulcere de cette 
espece , profond et douloureux , qui n’a cdde' qu’apres plu- 
sieurs exfoliations et la sortie des osselets, qu’on pouvait en- 
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«ore reconnaitre et distinguer les uns des autres malgre' leur 
alteration. Lorsque les ulceres sont gue'ris, souvent il reste 
un bruissement incommode, I’orcille est paresseuse, et quel- 
quefois meme il y a surdite'. 

CHANCRES DES VEux. Ils attaquent les paupieres, la con- 
jonctive ou la corne'e j ils sout ordinairement conse'cutifs j ils 
peuyent etre primitifs par un baiser humide , par I’applica- 
tion d’un doigt qui aurait touchd un ulcere vene'rien, par du 
pus qui aurait jailli dans I’oeil en ouvrant un bubon ou en 
pressant un trajet sinueux , par le se'jour de la tete a la vulve 
tors de I’accouchement. 

On reconnaitra ces ulceres a I’absence de toute autre 
cause , a I’existence actuelle ou passe'e d’autres symptomes 
ve'ne'riens , aux renseignemens que le malade donnera sur les 
diffe'rentes circonstances dans lesquelles il se sera trouve' j et 
pour les enfans , en visitant la mere. 

Comme I’organe est tres-de'licat, il est tres-susccptible 
d’inflammation, de douleur, et le mal pent faire des pro- 
gres rapides. Les moyens curatifs doivent se succe'der avec 
une grande promptitude 5 on fait line saigne'e ge'ne'rale, puis 
locale 5 on fait prendre les bains tons les jours ; on met I’oeil 
a la vapeur e'molliente j on le lave avec une de'coction adou- 
cissante et calmante •, on injecte pour adoucir les surfaces 
irrite'es et entrainer la suppuration j on applique un vdsica- 
toire ou un seton a la nuque. 

Les ulceres des bords des paupieres font tomber les cils : 
superficiels , ces polls repoussent j profonds , le bulbe est de'- 
truit, et ils ne reparaissent plus. On doit surveiller le mal 
quand il se gue'rit, pour e'viter I’agglutination des paupieres 
entre elles et le globe de I’oeil : des rhouvemens le'gers, 
mais fre'quens , des injections re'pdte'es, empeeberout ce 
grave inconve'nient. 

Les chancres de la conjonctive exigeront les mernes 
soins j I’inflammation qui les aura compliques- aura donnd 
lieu a un de'veloppement de la membrane , et il enre'sultera 
un chemosis {Vor^z ce mot), qu’on combattra par de le'gers- 
caustiques , par des scarifications , merae par des excisions; 
cependant, lorsqu’il y a une grande susceptibihte' dans I’or¬ 
gane, la caute'risation et I’excision seraient dangereuses et 
donneraient lieu a un carcinome, s’il existait une diathese can- 
ce'reuse. On a Vu des che'mosis longtemps ulce're's et doulou¬ 
reux , prendre incessamment de I’accroissement f)endant des 
anndes , s’arreter spontane'ment dans lem- marchc, s’affaisscr 
en grande partie , et se terminer par la re'union complete des- 
paupieres : on a pu obtenir cct heureux re'sultat lorsqu’on a 
eu soin d’adoucir le mal et d’e'loigner tout ce qui etait capable 
d’irriler. 
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Les chancres de la corne'e soiit tnoiiis cotnmntis que Ics 
pre'ce'dens j mais les plus benins , ceux qui se gue'risseiit 
memo promptement, laissent toujours apres eux une grave 
iacomtnodile' dans la cicatrice qui a lieu aux de'pens de la 
transparence de la corne'e j alors les rayons de lumiere sont 
ou intercepte's en totalite', ou beaucoup diininue's ou affaiblis 
par la largeur et I’e'paisseur de cette cicatrice. 

Les chancres rongeans peuvent parvenir dans la cavite' de 
Toeil et donner lieu a I’e'vacuation des diffe'rentes humeurs 
quiy sont contenues , accident qui ne se voit que quand la 
maladie a e'te' ne'glige'e, ou quand on n’a pas suivi un trai- 
tement me'thodique pour dissiper I’irritation , I’inflammatiou 
et la douleur : ce sont ces complications qui doivent fixeC 
I’attention du me'decin y le traitenient antive'ne'rien ne doit 
venir qu’apres, 

CHAiMCKES DU NEZ. Ils pcuvent ctrc primitifs par I’applica- 
lion d’un corps charge' 8*00 principe contagieux, le doigt 
tretnpe' dans du pus et porte' ensuite aux nariiies ^ j’cn ai 
vu seulement deux ou trois exemples. Presque toujours ils 
sont conse'cutifs, Ils attaquent I’inte'rieur ou I’exte'rieur du 
nez. Les chancres exte'rieurs ont ordinairement leur sie'gc 
aux ailes , aux lobes du nez et au bord libre de la cloison r 
s’ds sont indolens, la gue'rison en est simple et facile j mais 
s’ils sont rongeans , ils fpnt souvent de tels progres, que la 
peau, le tissu cellulaire, les cartilages , en sont en meme 
temps attaque's ,. et que des portions en sont detruites : dans 
ce cas, la figure est hideuse et fait peine a voir • mais quand 
on a arrete' les. progres du mal par les remedes necessaires, 
I’ulcere se ddtergc, se cicatrise, lesvaisseaux se de'veloppent, 
les parties environnantes se rapprochent, les e'chancmres se 
remplissent pen a.peu:, et. on -est agrdablement surpris de 
Voir qu’au bout de quelques mois , il y a a peine de la diffor- 
mite'. Cependant il est quelques cas oii la perte de substance 
a e'td si grande que les e'chancmres ne disparaissent pas en- 
tierement, et qu’ll reste toujours des traces inefiacables du 
mal. . " . 

Les chancres intdrieurs ont lieu indistinctement dans toutes 
les parties des cavite's nazales j cependant ils attaquent plus 
particulierement la muqueuse de la cloison , et celle qui re- 
couvre les cornets. Par suite , le mal se porte vers la vofitc 
nazale , et quelquefois dans les differens sinus. 

Certaines dispositions peuvent, comme dans les chancres 
des autres organes , en imposer pour des ulceres ve'ndriens. 
Chez les personnes qui ont une humeur acre , comme dar- 
treuse , la muqueuse est quelquefois rouge, phlogosde et 
meme excoriee, surtout quand on porte souvent le doigt dans 
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le nez, pour faire cesser les de'mangeaisons qni s’y font sentir, 
Souveiit la cloison est de'vie'e, la face coiivexe retre'cissant 
I’entre'e nazale est plus fatigue'e quand on se mouche, quand 
•on introduit le doi^ oule mouclioir, et il en re'sulte e'gale- 
ment de I’irritation et des ulce'rations. Du cote' concave, la 
muqueuse est plus humecte'e, le mucus y se'journe plus long- 
temps , et elle peut ofFi-ir I’aspect trompeur d’un ulcere su- 
periiciel. II sera facile d’appre'cier la nature du mal, en 
examinant la structure du nez, en reconnaissant de simples 
excoriations au lieud’ulceres, en apprenant du malade que cet 

,dtat a lieu depuis longtemps , et n’a pas fait de progres, en 
s’assurant qu’il n’y a pas de symptomes ve'ne'riens. Dans le cas 
de doute de la part du me'decin , ou d’inquie'tude de la part 

-jdii malade , il faudra temporiser, et observer pendant quel- 
-que temps I’e'tat et la marche de I’affection. 

Les chancres profonds des fosses nazales existent souvent 
assez longtemps avant qu’on ne les reconnaisse , parce qu’il 
-est rare qu’il y ait complication de douleur et d’inllammation, 
et parce qu’ils ne peuvent etre apergns 5 ce n’est que quand la 
suppuration est devenue abondanle par I’aiigmentation du 
mal, quand il s’e'chappe une odeur fe'lide qui n’e'tait pas ordi¬ 
naire , quand le nez devient rouge , volumineux, quand enfin 
il sort quelques portions d’os, qu’on a la certitude de lapre'- 
sence et de I’e'tendue des ulceres. J’ai quelquefois trouv^ ces 
maladies meconnues , quoique la cloison du nez fut de'ja per- 
ce'e assez largement, parce qu’on n’avait pas fait attention aux 
diffe'rentes circonstauces que je viens d’indiquer 5 une seule 
serait suffisante pour oter toute incertitude. 

Les chancres situe's dans les foss* nazales y exercent quel¬ 
quefois de grands ravages; ils sent ordinairement tres-longs, 
a gue'rir, parce qu’on ne peut facilement les atteindre, et a 
cause de la complication presqae constante de la carie et de la 
ne'erose, complication Lien plus fre'quente dans cetle partie 
tpie partout aiileurs, saus doute parce que les os ne sout re- 
couverts que par une membrane molle, peu e'paisse, et tou- 
jours abreuve'e d’humidite. 

Le traitement local consiste dans les bains de vapeurs, dans 
les injections qu’on r^pete souvent. Le liquide qu’on met en 
vapeur ou qu’on lance avec une seringue est e'mollient, cal- 
mant , ou tonique , suivant I’dtat do la maladie. Dans tons 
les cas, on doit en faire un fre'quent usage , soit pour en- 
Irainer le mucus et la suppuration , .soit pour imprimer a la 
membrane la modificafj&n la plus favorable; j’ai remarqud 
bien des fois qu’on emploie trop souvent les e'molliens , les 
caimans, qui ne conviennent que lorsqu’il y a rougeur et 
douleur, ce qui est le plus rare^ tandis qu’il est presqu® 



toiijours ne'cessaire dc stimuler une membrane presque tou-^ 
jours dans un e'tat atonique. 

On voit souvent le mal re'sister a plusieurs traitemens an- 
tive'ne'riens , les plus me'tliodiques et longtemps continues, 
soitpar Ic mercure seul, soil par le mercure combine' avec les 
amez's et les sudorifiques. On am-ait grand tort de persister- 
outi'e roesure dans I’usage des antive'ne'riens de la meme es- Eece,'ou de passer d’line pre'paration a une autre, parce que 

; mal local survit quelquefois plusieurs mois et meme des 
anne'es, a la destmction du virus ve'ne'rien. Dans une maladie 
aussi importante on peut et on doit aller au dela de la quan- 
tite' ordinaire des me'dicamens , mais il est un point oiz il faut 
s’ai-retez- pour ne pas extdnuer les malades; j’ai eu le bonbeur 
dans,plusieurs circonstances, d’en de'cider a renoncer aux an- 
tivdne'riens, lorsqu’ilsenavaient ddjatrop pris, eta tempori- 
ser en faisant usage des toniques, des antiscorbutiques et des 
soins de proprete' j leur confiance et leur patience e'taient cou- 
ronne'esde succes, sans user leur force et sans alte'j-er leur cons¬ 
titution ^ mais combieu d’autres, promene's de charlatans en 
charlatans , ont e'te' les victimes de leur impatience et de leur 
ci’e'dulitd! Vojez les mots mercure, siphilis. 

Si le mal a pris une soi-te d’babitude locale, il est important 
de frapper d’autres pai-ties poury fixer Fattention de la nature. 
Ainsi, on purge de temps en temps, on e'tablit un exuloire 
au bras, a la nuque. 

On a vu des ulcei’es ddtruire de Finte'i-ieur a Fexte'rieur, 
et former des fistules ae'riennes qui sont incommodes pour 
la prononciation yquand I’ulcere est bicn de'terge', un em- 
plS.tre agglutinant, un taflSetas gomme' empecheni Fair de pas¬ 
ser , et facilitent le I'appi'ocbement des pai-ties; j’ai vu plu¬ 
sieurs de ces fistules ferme'es par ce moyen. 

Tantot par ne'gligence, tantot par ignorance, quelquefois 
par la foi'ce des circonstances et des complications , la mala¬ 
die gagne du terrein, ronge sans interruption la cloison et 
la voute nazales , le cone du nez s’afi’aisse et il en re'sulte dif- 
ficulte' de respirer , alte'ration dans la voix, difformite' dans 
la figure. On peut i-elever le nez, en introduisant dans la ca- 
vite' une petite e'ponge fine, dont le milieu est occupe' par 
une canule. TJn morceau de taffetas couleur de chair, troue' 
vis-a-vis la canule , sert a cacher Fe'ponge et a la maintcnir. 

Quand la carie et la ne'crose , se sont empare's des os e'pais 
de ces cavite's, tels que les maxillaires, le sphe'no'ide , elles 
s’y attachent avec opinisitrete', les^taquent profonde'meiit 
et les de'truisent peu a peu 5 ces os e'tant e'loigne's de Fouver- 
ture nazale et. recouverts en partie de la membrane, on no 
peut extraire la portion affecte'e et il faut attendre longtemps 
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sa separation spontane'e : continuellement humecte'e par 
de lamucosite', elle donne unc odeur des plus de'sagre'ables, 
des plus nause'abondes , et on a peine a rester quelques ino- 
mens aupres de ces malades ; I’e'loignement qn’on est forcd 
d’avoir pour leur socie'te' les rend chagrins et me’lancoliques, 
ce qui contribue souvent a les e'puiser et a les jeter dans le 
marasme dont il est difficile de les sortir. 

Enfin, I’affection siphilitique ne'glige'e, ou complique'e d’un 
principe cance'reux , d’un principe sans caractere, mais ron- 
geant, peut corroder et de'truire le nez de maniere a rendre 
le malade le rebut de la socie'te'. La complication deveime 
la maladie principale , peut faire de tels ravages, que le nez 
et une dtendue plus ou moins large de la figure, pix'sentent 
un vaste ulcere cjui menace de tout envahir^ s’il est totale- 
inent caracte'rise'cancer, il n’y a plus d’espoir, il contiiiuera 
de ronger jusqu’a extinction de la vie ( voj-ez canceb. ) j mais 
si la de'ge'ne'ration n’est pas encore consommde, on peut en¬ 
core en arreter les progres par les remedes approprie's, et I’a- 
mcner a gudrison; dans ce cas , le nez sera de'truit en tota- 
lite' ou en grande partie. Pour modifier I’entre'e de Pair , pour 
de'fendre la cicatrice de I’impression du froid et de I’humidite', 
pour cacher une honteuse et pe'nible dilTormite', on applique 
un nez artificiel, fabrique' en bois, en carton, et mieux en 
fer. blanc, dont la structure se trouve en rapport avec le vi¬ 
sage , colore' du ton et de la teinte de la figure, et fixd ou 
avec des agglutinatifs, ou avec une tige d’acier dlastique, re- 
eourbe'e suivant la convexite' de la tete, et I’embrassant jus- 
que derriere I’occiput. J’ai fait exe'euter des nez artificiels , 
par des artistes si habiles, qu’il fallait j regarder de tres-pres 
pour les reconnaitre. 

CHANCRES DE LA BoucHE. Ils sout presque aussi souvent 
primitifs, que consdeutifs , parce que dans bcaucoup de cir- 
constances, la bouche est expose'e a la contagion , telles que 
celle d’un enfant, quand il tete une femme infecte'e 3 d’un 
enfant ou d’un adulte, quand ils se servent dela meme cuiller 
qu’un infecte', quand ils boivent dans le meme vase - d’un 
adulte, quand il fume une pipe commune, quand il regoit 
des baisers lascifs , quand, par I’oubli des convenances et la 
perversite' des gouts, la bouche est applique'e et sdjourne sur 
des parties exalte'es et humecte'es d’un vice contagieux. 
• Les ulceres conse'eutifs paraissenta la suite deble'nnorrha- 
gies ne'glige'es et sur la nature desquelles out s’est trompe' 5 a 
la suite de chancres des parties sexuelles, cautdrisc's , et dont 
on croit que le virus a dtd ddtruit par le caustique; a la suite 
de chancres henins promptement cicatrisds , et dont le trai- 
tement a dtd interrompu pre'matui-emcnt j a la suite de pus— 
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tules trop vite effac^es par des tojjicjues mercuriels sans trai- 
ternent general. 

Tons les organes de labouche sent indistinctement le siege 
des chancres 5 on les voit aux levres , aux joues , aux gencives, 
a la langue , a la membrane palatine , an voile du palais et 
a ses pilliers , aux amjgdales, au pharynx et au larynx. Les 
memes complications ge'ne'rales, de'ja plusieurs fois sigaale'es 
dans les chancres des autres organes , se rencontrent e'gale- 
Inent dans ceux-ci j il y a aussi des circonstances locales que 
je rappellerai pour chaque partie. Le pronostic sera facile a 
porter, d’apres les de'tails que je dounerai. 

Les chancres des levres primitifs et re'cens gue'rissent assez 
promptement , au moyen des topiques approprie's j quand 
ils ne sont pas traitds de suite , la peau et le tissu cellulaird 
peuvent tellement s’engorger, sedurcir, devenir douloureux, 
qu’ils ressemblent a un bouton cance'reux. J’ai vu unejeune 
iilie qui pre'sentait si bien cette disposition , qu’on I’avait en¬ 
voy e'e d’une ville de province a Paris, pour etre ope're'e j 
qu’elle devait I’etre au bout de quelques ]ours, d’apres I’avis 
de trois ce'lebres chirurgiens , qui fiit guerie par un traite- 

■mentmercuriel, d’apres des e'claircissemens qu’elle me donna 
ct qu’elle avait cache's aux consultans. 

Les chancres rongent quelquefois les levres de dedans au 
dehors, et les percent assez largcment. J’ai vu un homme ma¬ 
rie' qui avait un ulcere de cette espece , avec complication de 
carie et de ne'erose a la machoire infe'rienre, dont le mal faisait 
toujours des progres , parce qu’il refusait tons remedes anti- 

. vdne'riens, persuade' qu’il dtait exempt de tout virus, et dont 
la gue'rison fut due a un sirop sudorifique mercuriel. Lorsque 
les ouvertures ne sont pas tres-larges, lorsqu’elles marchent 
oblic|uemrat, elles peuvent disparaitre par la cicatrisation de 
I’ulcere ; mais lorsqu’il y a une trop grande perte de subs¬ 
tance , les parties ne peuvent se rapprocher et se cicatrisent 
sur elles-memes : on pent tenter la reunion des Lords de la 
division, en les ravivant avec I’instrument tranchant et en les 
maintenant en contact, au moyen d’un bandage unissant et 
d’une suture , quand la levre a toute son e'paisseur il u’en 
serait pas de meme si la peau e'tait amincie , et s’il j avait 
beaucoup d’e'eartement •, j’ai e'choue' dans un cas semblable : 
le bandage ne put maintenir les parties assez rapprochdes j 
ce qui e'tait compris dans les anses des fils fut coupe', ct I’ou- 
verture resta plus ine'gale j ily eut une perte de salive qu’on 
empecha de couler par un peu de charpie que du taffetas 
gomme' maintenait en place. 

Les chancres de I’inte'rieur des joues ne pre'sentent ricn de 
jjarticulier qui n’ait e'te' dit a I’occasion de ceux des levres. II 
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est tres-rare qu’ils percent IVpaisseur des parties sur les- 
quellesils sent fixe'esj j’ai eu quelques exemples de joiies per- 
fore'es par des ulceres, qui e'taieiit probablement e'trangers 
au vii-us siphilitique 3 il y avait a I’hopital des ve'ne'riens , le 
printemps dernier , une malade , dont la jcue gauche e'tait 
largement ouverte ; le mal s’e'tait manifeste' a I’inte'rieur et 
s’dtait porte' de dedans cn dehors; il e'tait in certain si le virus 
ve'ne'rien avait e'te'la cause primitive de lamaladie. Cette femme 
alfaiblie e'prouva du mieux pendant quelque temps par I’u- 
sage des toniques et d’une meilleure nourriture 3 mais le 
mal reprit hientot son ascendant, etla malade succomba apres 
environ un moisde seiour. L’autopsie cadave'rique fit voir une 
large carie-ne'erose a la grande aile gauche du sphe'no'ide dans 
toute son e'paisseur, et la portion du cerveau qui y correspon- 
dait, e'tait alte're'e dans sa coulcur etdansaon organisation 3 la 
maladie datait de sept mois. 

Les chancres des gencives sent assez rares 3 e’est la partie 
de labouche ou Ton envoit le moins; s’ils sont abandonne's a 
eux-memes, ils ont bientot pereds la membrane , et mis I’oS 
a de'couvert, ce qui complique et prolonge le traitement, ils 
deviennent douloureux dans la mastication. 

La langue est plus souvent malade que les gencives, et I’af- 
fection est ordinairement primitive , parce qu’on lui fait rem- 
plir des fonctions dangcreuses et auxquelles elle n’e'tait pas 
dcstine'e 3 cependant elle est sujette a d’autres indispositions 
qui ne sont pas ve'ne'riennes : il y a des personnes qui ont 
naturellement la langue sillonnde d*un rouge assez vif, et qui 
simule des rhagades a cet organe. 

L’arcade dentaire ine'gale, dutartre e'pais et rugueux , une 
dent carie'e ou casse'e, excorient et nlcerent souvent la langue 
dans une e'tendue large et profonde, a cause du frottement 
continuel qui a lieu dans la parole et dans la mastication; pa- 
reille disposition se trouve e'galementaux joues. On reconnai- 
tra que les ulceres ne sont pas ve'ne'riens arabseace des symp- 
tomes de cette maladie, et al’exislence de I’organisations ou de 
I’alte'raticns des dents quejeviens de signaler. La langue et les 
joues peuvent etre prises de temps en temps entre les dents,, 
s’ulce'rer, et pre'sentcr par suite une apparence de chancre 3 
on ne pent etre embarrasse dans ce cas 3 I’ulcere est alonge' 
et rdpond a la ligne qui se'pareles dents infe'rieures des su- 
J)e'rieures , et ony voit des petits filamens , re'sultat d’une par- 
tie plutot de'chire'e que conpde. 

Le moycn de. gue'rir ces ulceres est de limer, de nettoyer ou- 
d’arracher la dent ine'gale; de la chaqne, de la cire, une 
petite plaque de plomb , reme'diraient aussi a ce mal. J’ai vu 
souvent des maladcs qui avaient e'td traite's, meme plusieurs- 
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fob longuement et sans succes pour de semblables ulceres, 
dont la plus le'gere attention eut decouvcrt la cause. 

DiSe'rentes affections peuvent encore produire des ulceres 
a la boucbe j beaucoup de personnes ont la langue , les jones 
et les levres recouvertes d’ulceres produits par une bumeur 
acre et auxquels on donne le nom d’aplrles, qui durent quatre 
jours, liuit jours, rarement quinze joursj quelques-unsde 
ces ulceres sont profonds et douloureux. J’ai tres-souvent 
I’occasion de voir cette maladie ; elle est caracte'rise'e par 
Fespece de pe'riodicite' qui lui est ordinaire , par la facilite' 
avec laquelle elle disparait, et 1’absence d’autres symptomes; 
cependant, quand on voit pour la premiere fois la personne 
qui a ces aphtes, il est bon d’observcr leur marche, de 
temporiser et de conseiller seulement quelques gargarismes. 
J’avoue que plusieurs fois il m’eut ete' impossible de classer 
ces ulceres a leur simple aspect, et que j’avais besoin de ren- 
seignemens sur ce qui s’e'lait passd ante'riem’emeht. La plu- 
part do ceux qui sont dans ce cas , veulent avoir la sipbilis, 
et sollicitent partont des me'dicamensj le me'decin instruit 
les refuse, le medecin prudent les ajourne , I’ignorant les ac- 
corde , le charlatan les offre. . 

On voit cpielques fois des tacbes blanchatres sur la langue 
et sur ],es joues qui inquietent ceux qui en sont alTecte's. J’ai 
constate' que les unes e'tait le produit d’un principe inte'rieur, 
les autres I’eflFet d’alimens e'cbauffans , et qu’aucune n’e'tait 
de'pendante d’uu virus; leur superficiclle existence estlesigne 
le plus caracte'ristique de leur espece. 

L’irritation mercurielle fait prescjue toujours naitre desnl- 
ceres par toute la boucbe , et notansment aux parlies qui tou- 
cbent les dents; ils sontassez constamment douloureux, sou- 
vent larges et pro'bnds; il est deux moyens de les reconnaitre, 
le premier par I’abondante salivation et par I’odeur sui generis 
qui .accompagne cette se'cre'tion ; le second, par la simulta- 
ne'ite du traitement et de I’accident. 

Les charlatans qui donneut le mercure cache' dans d’autres 
compositions, tout en bl4mantamerement son usage , ne con- 
viendrontpas de I’efScacite' de ce moyen , quand il s’agira de 
remarquer leur faussete'. 

Des ulceres cance'reux peuvent se fixer aux joues ou a la lan¬ 
gue ; s’ils sont tres-douloureux comme le sofat ordinairement 
les cancers, et s’il n’y a aucune cause connue et apparente de 
leur exaltation, il ne_ sera pas difficile de prononcer sur leur 
nature ; mais s’ils sont indolens , si la matiere n’est pas sa- 
nieuse , si la surface n’est pas tuberculeuse; si les parties en- 
vironnantes sont peu engorge'es , peu dures , d’apres quelle 
base pourra-t-on prononcer? ce cas est ve'ritablement embar- 
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rassant; il n’y a que I’iaefficacite d’un traitefnent et la per¬ 
severance du mat qui puisse dirigerj j’ai plusieurs exemples 
de cette incertitude obligee. 

Les chancres de la langue e'tablis sur un organe tres-mo- 
bile et souvent mis en action, exigent de grandes precautions, 
quand its sont susceptibles d’irritation, et quand ils occupent 
les cotds ou le bout de la langue. On donne des gargarismes 
adoucissans, caimans j Jle malade ne mange que des alimens 
liquides ou mous, qui n’exigent pas de mastication, des ali¬ 
mens doux qui ne puissent pas faire sentir leur influence sur 
le mal^ le silence est ne'cessaire pour eViter les frottemens 
d’une surface ulcdre'e et sensible sur un corps dur. Dans 
le cas ou la langue serait gonflee et presserait les dents , on 
ferait des injections adoucissantes, on interposerait un corps 
souple imprdgne' d’un liquide approprie'. Si la langue sortais 
de la bouche, un morceau de lie'ge serait ne'cessaire pour s’op- 
poser au rapprochement des machoires. 

CHANCRES DU PALAIS. Ils comprennent ceux de la membrane 
palatine etceux du voile dupalaisj ils soiit plus raresala mem¬ 
brane qu’a la partie libre , ils font moins de progres dans le 
premier cas que dans le second , parce que la membrane est 
plus dpaisse, plus compacte et immobile. Cependant il j a 
quelques exemples d’ulceres qui Font perce'e, et sont alle's al- 
te'rer la voute osseuse, mais le plus ordinairement, les os 
e'taient malades, lorsque la membrane e'tait encore intacte; 
il faut en dire autant des ulceres qui sont situds au plancher 
des fosses nazales. Ainsi les'chancres qui nous occupent, vien- 
nentplus souvent de I’inte'rieur a I’exte'rieur, par la maladie 
des os, que de I’extdrieur a I’intdrieurj j’aivu quelques cas ou, 
sans qu’il y ait eude communication de I’ulcere a I’os, celui- 
ci e'tait en meme temps alte're'. 

Pour que la membrane puisse gudrir , la portion d’os ma¬ 
lade , doit etre se'jiarde de la poi-tion saine : il y a quelque- 
fois une exfoliation insensible , le plus ordinairement I’os est 
frappe' dans toute son e'paisseur, et ne pent sortir qu’apres 
avoir e'td brise, en en aggrandissant I’ouverture ; dans ce cas, 
la muqueuse du nez est ordinairement perfpre'e, et quand 
I’os mort est se'pare', il reste une communication entre la 
bouche etle nez, qu’on pent fermer au moyen d’une plaque 
applique'e sur I’ouverture. J^oj-ezle mot obturateur. 

Presque toujours la membrane palatine est ine'gale et fron- 
cee , surtout a sa partie ante'rieure •, quelques persounes pu- 
sillanimes qui s’effrayent de tout , qui voyent du mal dans 
les choses les plus natufelles etles plus simplesj quelques me'- 
decins inattentifs et sans expe'rience, ont voulu reconnaitre 
des chancres ou des cicatrices de chancres dans cette disposition. 
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Les ulceres du bord libre du palais, de la luette, des piliers, 
quoique rongeans, s’arretent assez promptemeut, et gue- 
rissent assez fecilement. La perte d’une petite portion de cette 
cloison mobile, n’est pas suivie d’inconv^niens aussi graves 
qu’on pourrait le croire d’abord. Quand I’ulcere est encore 
dans sa vigueur, les parties sont irrite'cs, douloureuses et 
gene'es dans leurs mouvemens. Mais quand la cicatrice est 
forme'e, tout cela disparait, et la portion du palais qui reste, 
rentre dans ses fonctions. La de'glutition contrarie'e par la 
deviation des alimens dans les fosses nsiz'ales, est ramen^e a 
sa premiere direction •, les sons devenus obscurs, incotnplets, 
reprennent leur rondeur et leur clarte' accoutume'es; I’absence 
de la luette, qu’on croyait ne'cessaire pour la musique vocale, 
u’empeche pas de rendre des sous me'lodieux. 

II n’en est pas de meme quand le palais mou est de'truit, 
quand il y a une echancrure profonde ou large perforation j 
mais dans ces cas , I’artpeut encore re'parer en partie les torts 
de la maladie, par un obturateur. Vojez ce mot. 

Les cbancres du voile du palais font quelquefois des pro- 
gres prompts quand on les ndglige; il est des cas ou Ton a cm 
que le mal avait marcbe' avec une rapiditd difficile a expb- 
quer, c’est-a-dire , que dans I’espace de C[uelques heures cette 
cloison avait e'td perce'e j mais un examen attentifm’a fait re- 
connattre que cette rapidite' ^tait illusoire •, en effet, elle a 
lieu seulement lorsque I’ulcere a son sie'ge a la face nazale du 
palais : alors la partie est douloureusej on y voit de i’engor- 
gement et beaucoup de rougeur •, le chancre n'e pouvant etre 
aper5u , n’est point arrete' dans ses progres 5 il a bientot ronge' 
toute I’e'paisseur, et parait inopindment a la face palatine ; il 
cst un moyen simple de ve'rifier la marche de ces chancres, 
et qui ne'anmoins m’avait e'chappd pendant longtemps, faute 
d’attentionj c’est la plus grande largeur du trou qui re'pond 
aux Cavite's nazales, ce qu’il est facile de reconnaitre. 

On a abusd des caustiques dans le traitement des chancres 
de la bouche , comme on I’a fait pour ceux des autres par¬ 
ties 5 cependant il y a des cas oil leur emploi est utile et 
meme ne'cessaire 5 tels que I’engorgement flasque des parties, 
I’e'tat stationnaire des ulceres, et surtout quand leur surface 
est blanche et lardace'e. Le meilleur caiistique est le collyre 
de Lanfranc; s’il n’apas une action suffisante , le nitrate d’ar- 
gent le remplace, 

CHANCRES DES AMYGDADEs. Je ne m’en occuperai que pour 
avertir que ces glandes sont souvent attaque'es par le virus ve'- 
ne'rien j que la maladie est conse'cutive, et presque toujours 
la suite do chancres primitifs, cautdrise's outraitds incomple- 
tement, et qu’il y a assez frdquerameat un engorgement con- 
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^id^rale. Je ferai aussi remarqiier que quand les glandes sent 
tume'fie'es et enflamm^es par une autre cause, il parait des 
anfracluosite's assez profondes, qui sent prises pour des eban- 
cres, et qu’il y a uiie secretion d’une matiere blancliMre, 
e'paisse, et d’une odcur tres-forte, qu’on croit etre du pus 
re'cent, suivant I’expression vulgaire. Les complications des 
chancres, des amygdales sont les memes que celles des autres 
parties , et demandent les memes attentions. 

CHANCRES DU PHARYNX. Ils sont plus communs qu’on ne le 
croit ordinairement; cependant, ils sonttoujours conse'eutifs 
et ne vienneut qu’a la suite de ne'gligence, de traitemens irre'- 
guliers ou insuliisans; ils peuvent avoir de'ja fait des progres 
quand on les apercoit, parce qu’ils sont cache's par la luette, 
et parce qu’ils ne font pas souffirirj si le mal n’est pas tres- 
e'tendu , s’il n’a pas e'te' trop tourmente', s’il n’y a pas de com¬ 
plications d’autres virus, si le sujet n’est pas trop alfaibli, la 
gue'rison est assure'e 5 mais chez les personnes, meme bien 
portantes et bien organisdes, le mal devient tres-opiniatre, 
a cause des interruptions, des cessations de traitement, des 
irritations par des mouvemens fre'quens du gosier, des im¬ 
pressions du froid et surtout du froidhumide, des erreurs de 
re'gime. J’ai vu trop souvent ces ulceres devenir rongeans , 
douloureux, dpuiser le malade jusqu’a extinction, par I’abon- 
dance de la suppuration, par la de'glutition de« cette matiere, 
ou par I’exces de la douleur : un exutoire est d’un grand 
secours chez les malades qui ne sont pas trop amaigris, et fa- 
cilite bien I’efficacitd des remedes 51’ulcere complique' de carie 
des vertebres gudrit rarement, parce qu’il a de'ja produit de 
CTands maux quand il est arrive' a I’os. Je n’ai (ju’un exemple 
de gue'rison dans une complication de cette espece. 

Il est important de pre'venir que la muqueuse du pharjmx 
est souvent ine'gale et de couleur varie'e, blanche, rouge, 
violette, et que quand on examine Idgerement, on peut croire 
que cette partie est malade, quoiquetres-saine.Les personnes 
inquietes et d’une imagination facile a se'duire, qui cherchent 
dans les endroits les plus cachds, la preuve de 1’existence 
d’une maladie qu’ils n’ont pas, s’appuient souvent sur cette 
organisation, pour prouver qu’elles ne se trompent pas. Com- 
bien souvent j’ai trouvd de ces malades qui avaient de'ja subi 
plusieurs traitemens! Combien de fois, pour les de'sabuser, 
j’ai e'te' oblige' de leur faire voir la gorge de leurs domestiques, 
de leurs parens, de leurs amis! Heureux encore quand je 
re'ussissais a les de'tromper par ces preuves pe'remptoires , et 
quand ma franchise ne leur faisait pas perdre leur confiance, 
et ne les rendait pas la proie du charlatanisme. 

qHANCRSS Dv UARYNX. Ils sont extremement rares, j’en ai 
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trouve un exemple dans I’ouvrage d,e Nicolas Massa j il y 
avait une assez vaste ouverture ae'rienne a la tete de la trache'e 
artere, c’est-a-dire, au larynx ,.avec carie et destruction d’une 
partie des cartilages. Massa ne dit pas si I’lilcere avait com¬ 
mence par dtre interne ou externe, parce qu’il ne I’avait pas 
vu dans les commencemens : je n’en ai rencontre qu’un seul, 
sur environ quatre-vingt mille malades que j’ai soigne's de- 
puis vingt-six ans. J’ai pense' d’abord que, dans celui-ci, le 
mal s’e'tait porte' du dedans en dehors, du moins le malade le 
disait 5 mais il y avait plusieurs raisons pour croire qu’il etait 
primitivement exte'rieur; il avait son sie'ge au Lord infe'rieur 
du cartilage thyroide qui e'tait un peu carie' et e'chancre' dans 
cet endroit, mais beaucoup moins que dans I’observation de 
Massa. . 

La muqueuse du larynx, engorgde, tuberculeuse , ulce're'e, 
constitue la phthisie larynge'e, et a diffe'rens degre's, maladie 
jusqu’a pre'sent incurable quand elle est parvenue au degre' 
oil on s’assure de son existence j le malade qui voit son mal 
augmenter, et qui en est de plus en plus alFaibli, croit devoir 
en accuser la siphilis j le me'decin qui n’a pas I’expe'rience de 
cette affection, favorise I’opinion de son malade, et on a re- 
cours a des antive'ne'riens qui ne font qu’exaspe'rer le mal. Je 
dois dire que j’ai donne' quelquefois des traitemens, soit par- 
complaisance , soit quand il y avait des motifs de soupgon- 
ner la pre'sence du virus j que dans aucun cas , je n’ai trouve' 
d’indices qu’nne phthisic larynge'e fut ve'ne'rienne, et que je 
n’ai vu aucune amelioration produite par les antive'ne'riens. 
Vojez PHTHISIE LARYIVGEE. 

CHANCRES OU RHAGADES DES MAINS Ct DES PIEDS. Ils SOnt 
rares aux mains et fre'quens aux pieds ils se trouvent chez 
les individus pauvres , ne'gligens et malpropres •, c’est une 
chose extraordinaire d’en voir aux gens aise's j ils sont entre 
les orteils et les doigts , ou a la racine des ongles; ils sont con- 
se'cutifs le virus, circulant et incertain de son sie'ge, est de'- 
termine' a le prendre la, parce que la crasse me'lange'e a la 
transpiration y porte une certaine irritation. 

Les ulceres des orteils gue'rissent bien quand ils ne sont pas 
trop anciens, et qu’ils n’ont pas l’opini4trete' que donne une 
longue habitude. Une precaution importante dont j’ai de'ja 
feu occasion de parler, consiste a porter le pansement dans 
le fond de I’ulcere, pour que le topique s’applique sur toute 
sa surface, et pour einpecher le contact des parties ulce're'es; 
ce de'faut d’attention prolonge pendant plusieurs mois une 
gue'rison qui se fut ope're'e dans quelques semaines. 

Les chancres situds a la racine des ongles ne gudrissent bien 
que quand ils sont re'cens et superficielsj mais quand ils sont 
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parvenus jusqu’a I’ongle, et qu’ils ont alte're' sa racinc, I’ongle, 
devenu un corps e'tranger, agace, irrite continuellement la 
surface ulce're'e, et s’oppose a sa gue'rison; les topiques ap- 
proprie's a I’e'tat del’ulcere, sontpresquetoujours infructueux, 
et on ne peut re'ussir que par I’arrachement ou I’excision de 
I’onglej I’arracliement qui se fait avec des pinces larges, 
fortes, ine'gales a leur surface respective, ne doit etre tcntd 
que lorsquc I’ongle mort est cntier, sec et consistant, pour 
que la totalite' sort emporte'c j s’il reste quelques portions, on 
a fait une chose inutile , et on est oblige' de recourir a I’exci- 
sion : cette operation, douloureuse sans doute, mais moins 
qu’on ne le croit ordinairement, est le seul moyen prompt, 
efiicace et exempt de re'cidive, Vojez onglee. 

Dans les ve'roles inve'te're'es, il se forme des ulceres sur 
difi'e'rentes parties du corps indistinctement; ces ulceres sont 
quelquefois pre'ce'dds de tumeurs, comme je I’ai dit au mot 
huhon, Quelquefois ils commencent par des tubercules qui 
s’excorient par des pustules dont les croutes sont arrache'es j 
plus rarement ils paraissent sans cause de'terminante visible j 
ils supposent un principe siphilitique, de'ge'ne're' et compli- 
que' d’un autre virus. F'ojez pustules veneriennes. 

(cdllebiek) 

MECKEL , Dissertalio de vlcerihus virgce, in-4°. Halm, 1790. 

CHANT, s. m. , cantus, vox modulata. On appelle 
chant, une suite de sons varids et appre'ciables , assuje'tis au 
rythme, et renferme's dans des se'ries de'termine'es que Ton 
a nommdes gamme. 

Le chant, qui n’est que la voix modulde, re'sulte, comme 
celle-ci, des vibrations que Fair dprouvc a son passage a 
travers la glotte , et des modifications que hii impriment les 
anfractuosite's de la gorge , de la bouche et du nez. Ce qui 
ddmontre combien toutes ces parties contribuent a la jjro- 
duction des sons et a leur perfection , c’est I’alte'ration que 
que leur font ressentir les moindres ddrangemens de chacune 
d’elles. Mais comme le chant n’est, au fond, qu’un mode de 
la voix , je rcnvoie pour I’exposition de son mecanisme , au 
mot VOIX. 

Le chant a e'td donnd a I’homme comme un moyen de 
plus de multiplier ses rapports, d’exprimer ses pense'es, de 
peindre ses passions c’est une sorle de geste. En vain 
Rousseau a-t-il avance', dans son Dictionnaire de Musique , 
que le chant ne paraissait pas natural a Vhomme ; que le 
urai sauvage ne chantait pas; que les enfans criaient, 
pleuraient, mais ne chantaient pas. Ces assertions , toutes 

4. 54. 



55o . . C H A 

paradoxales jusqu’au ridicule, me'rilent d'autant moins de 
re'futatioil , que lui-meme avait dit dans son Eniilc(livre2), 
Vhomme a trois sprtes de Doix , la voix parlante ou arti- 
cule'e, la voix chantante ou melodieus'e , la xoix pathe- 
iique ou accentuee.; I’enfant'a ces trois sortes de voix. 

Le chant se lie aux modifications qu’e'prouve la constitu¬ 
tion de rhomihe j et on retrouve en lui, non-seuleriaent les 
differences qui existent d’homme a homme , mais encore 
celles qui se rehcontrent de peuple a peuple j car il ne faut 
pas crqire que les varie'te's que I’on observe entre les modes 
de musique des peuples, soient tout a fait arbitraires. Leurs 
bases , au moins , sont dans la nature varie'e elle-riieme des 
climats, des expositions , des constitutions atmosphe'riques, 
et par cotise'qiient du temperament des hoinmes. Ainsi, les 
habitans des contre'es me'ridionales ont iin chant plus vif, 
marque' pai- d‘es rhesures plus rapides j et susceptible de fran- 
cbirtout a coup de plus grands espaces dans la se'rie diato- 
nique. Ainsi, les montaghards ont la voix plus forte , et sur- 
tout plus soutenue, sans doute aussi a cause de I’habitude 
des longues expirations j au contraire, les honimes qui 
vivent dans les re'gions basses , hurnides et mare'cageuses j 
out le chant lourd et peu varie'. 

Le chant est modifid aussi tres-sensiblement par les lan- 
gues auxquelles on I’uriit. Car, outre le plus ou moins d’har- 
monie de chaque langue , il en recoit encore une p’ai-tie de 
I’accent de pronoiiciation , qui n’est guefe qu’une sorte de 
musique parlde. 

Le chant conside're comme une modulation de la voix, 
appartient exclusivement a ITiomme ; mais si nous ne I’envi- 
sagepns que comme une suite de sons diffe'rens, lie's entre 
eux d’une facon permanente, et coupds par des espaces ou 
mesures, nous ne pouvons le refuser aux oiseaux. Leursiffle- 
ment, en effet, ne differe du chant que par les organes dans 
lesquels il se produit, et par le de'faut de modulation des 
sons. La faciilte' de chanter, ou I’aptitude a coordonner des 
sons , a saisir leurs rapports , ne re'side pas dans roreille, 
ainsi qu’on I’a avance', mais bien dans le sensorium. M. Gall 
en a fait une des faculte's primitives de I’entendement, et lui 
a de'parti un organe propre qu’il a place' au dessus et en 
dehors de I’oeil; il a dit aussi avoir retrouve' dans la confor¬ 
mation de la tete des oiseaux chanteurs, la meme disposition 
du cr4ne. Il est certain, du moins, que les quadrupedes n’ont 
aucune aptitude pour la musique , et que plusieurs meme 
font en horreur : le chien, par exemple. 

Le chant, lid afe'tat physiologique du corps , en suit tous 
les e'tats , eii resseut aussi toutes les alte'rations. Dans fen- 
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fance, la voix, peu ^tendue, est encore maiassurde et manque 
de jnstessc. Cequ’ellegagnedans les amiees snivahtes , elSe va 
leperdre tout a coup au moment de la pnberte'j ou, surtont 
chez les filles, il n’est plus possible de former des sons et dfe 
les assuje'tir a des intonations jiistes : c’est la mue de la voix. 
Mais dans I’age adnlte, le cbaui acquiert en force , en de've- 
loppement, en precision, tout I’tltat dont il est susceptible. 
A ces sons si doux et filds avec tant d’harmonic , succedent 
des tons aigres , saccade's j les dents manquent, les cavitds 
nazales se deTormcnt, la respiration ne peut plus foiirnir a 
ces Icntes expirations si necessaires j I’organe lui-meme ste 
fldtrit: le vieillard enfin ne pent plus chanter. 

Le chant, dans un cadre d’hygiene, doit etre range an 
nombre des exercices partiels. Les mddecins de I’antiquite' 
en ont connus les effets j ct Ilippoci-ate a prescrit certains 
cas dans lesquels il i’a cru cbnvenable. Toutefois , il est a 
presumer que les anciens en ont beaucoup trop pre'conise' les 
avantagcs, comme de tout ce qui tient a la gymnastique. 
Kous ne voyons prcsqne aucune circonstance de la vie ou il 
doive etre cons'eille' comme un exercice utile , et on n’ob- 
sei-ve pas que la constitution des chanteurs de profession y 
gagne quelque chose. Autant son usage moddre' peut etre 
utile par I’exercice qu’il donne , non-seulement au system® 
pulmonaire, mais encore a tousles muscles de la poitriue et 
de rabdomenj autant son exces est nuisible. Le cas des chan¬ 
teurs est a pen pres le meme que celui des orateurs, des 
pre'dicateurSj et ■, en gdndral, de ceux qui parlent avec feu et 
pendant un certain temps. Tons, sUrtout dans I’age de I’ado- 
lescence, ou le systeme pulmonaire se deVeloppe, sont sujets 
aux he'moptysies, aux dilatations andvrismalcs du cceur on 
desgros vaisseaux, meme aux crdvasses de ces aneVrismes, 
et aux maladies aigues et chroniques de la poitrine. Ces 
accideUs sont dus en partie ala longue expiration que doivent 
soutenir les chanteurs , et a I’inspiration profonde et brusque 
a laquelle'ils sont astreints. 

Mais, les accidens qu’amene Tabus dn chant, ne sont pas 
toujours les memes. Ainsi, au rapport de Ramazzini, Fallope 
et Mercurialis avaient hien vu que ceux qui chantent sur des 
tons graves , les basses-contres , ou meme encore les basses- 
tailles, c'taient exposds aux henries, tandis que les hautes- 
contres dtaient sujets aux gonflemens de la tSte, aux batte- 
ntens des arikres temporales , aux pulsations du cerveau., 
aux intumescences des j-eux, et aux bruissemens des 
oreilles. Il .snffit de filer soi-meme unc gamme pour saisir la 
diflerence d’effets entre les tons graves et les tons aigus. il 
faut encore observer combien les seules vibrations que 1^ 
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ehant imprimc a la poitrine, peuvent etre nuisibles j c’est cc 
qiii se remarque aussi chezlcs joueurs de violon. 

Le chant, loin de borner ses effets aux seuls organes qui 
servant a sa production , agit sympathiquementsur toutel’e'co- 
nomie animale. 

Ces effets, exage're's sans doute , ont donne' lieu a tout ce 
que Ton a dit de la musique. Sans donner trop de confiance 
a ces effets outre's par les ancicns et quelques modernes , 
assez mal appre'cie's par le plus grand nombre, nous dirons 
que le chant, par la varie'te' de ses tons , la me'lodie de ses 
accords , et surtout par la justesse de ses coupes , nous e'lec- 
trise au point de nous distraire de nos maux, de ranimer 
nos forces , de relever notre courage, et d’effacer de notre 
ame le sentiment de\nos fatigues et de nospeines. 

Plusieurs pre'ceptes relatifs a ceux qui exercent beaucoup 
leurvoix, chantent, oujouentdesinstrumens a vent, peuvent 
se ddduire et de la maniere dont se produit le chant, et des 
circonstances les plus favorables a son exe'cution, et surtout 
des accidens auxquels il expose. 

Sans entrer, a ce sujet, dans de grands de'tails, que ren- 
dent inutiles les conside'rations prece'dentes, je dirai que ceux 
qui veulent faire profession du chant, doivent se livrer a 
cet exercice avec une extreme mode'ration , surtout dans les 
premiers temps ; qu’ils ne peuvent sans de grands dangers, 

, essayer de changer le mode de voix que leur a de'parti la na¬ 
ture j qu’ils doivent mener une vie sobre, et surtout e'viter 
de chanter apres un repas copieux, parce que I’ampliation de 
I’estomac s’oppose alors a I’abaissement du diaphragme; que 
malgre' ces pre'cautions , aussitot qu’ils ont e'te' exposes a une 
Lemoptysie, aussitot qu’il s’e'tablit chez eux une petite toux 
seche j aussitot qu’ils commencent a maigrir, ils doivent ces¬ 
ser de chanter , sous peine de pe'rir phthisiques. 

Pour soutenir I’e'clat, la purete', la force du chant, pour 
reme'dier aux accidens dont menace son abus , pour en dis- 
siper la fatigue , Galien n’a conseilld que I’usage fre'quent 
des bains tiedes. Nous ajouterons a ce conseil, I’emploi de 
petites saigne'es , lorsqu’il y a lieu de craindre une he'mopty- 
sie 5 celui d’user des bains de pieds , lorsque la tete est me- 
nacde de congestions, celui de porter un bandage aussitot 
que des dclats de voix paraissent re'pondre dans les aines, etc. 
yojez les articles voix , respiration. (kacquabt) 

CHANVBJE, s. m. , cannabis sativa : dioecie pentandrie, 
L.; ordre naturel des orties, J. : plante annuelle, originaire de 
rinde et de quelques contre'es'du nord, re'pandue.maintenant 
avec le plus grand succes dans toute I’Europe , et meme dans 
les re'gions les plus scptentrionales. Le chanvrc male est plus 
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feible, plus mince, se seche plus vite que le chanvre femelle. 
La lleurmale est compose'e cle cinq e'tamines a filets courts, 
enveloppe'es d’un calice j la fleur femelle se 'compose d’un 
ovaire a deux styles, e'galement enveloppe' d’uu calice. La 
semence de cette derniere est spe'cialcmeiit employe'e en me- 
decine. La ge'ne'ration chcz le chanvrc, de meme que dans 
toutes Ics plantes dioiques en gdne'ral, olfre un des mysteres 
les plus admirables dela physiologie v^gc'tale; on assure qu’un 
scul pied de cbanvre male suffit pour feconder lout un champ 
de chanvre femelle, en fiut-il e'loigne' de plusieurs lieues. Ce 
n’cst point ici le lieu , je pense, dc parler de !a culture et des 
usages ^conomiques du chanvre j on peut consulter a ce sujct 
les excellens ouvrages de Duhamel et de Marcandier. Je rap- 
pelerai seulement un fait ge'ne'ralement connu, etqui a eVeille 
{’attention des magistrals charge's du soin de la salubritd publi- 
quej c’estque le rouissage du chanvre qu’on pratique ordinai- 
rementdans des e'tangs ou dans des inarres d’eaux stagnantes, 
infecte fair et tue lepoisson. Ilparait qua'iion-seulementl’eau 
elle-meme contracte des qualite's uuisibles, mais encore que les 
exhalaisons qui s’en e'chappent occasionnent des maladies 
graves dans les lieux qui les avoisinent; aussi des re'glemens 
sages ont-ils ordonne', presque partout, que cette operation 
fut pratique'e hors de I’enceiute des villes , a une certaine dis¬ 
tance de toute habitation, et dans des eaux dont le poisson 
n’est pas une ressource pour les habitans. II faut remarquer 
ne'anmoins, que plusieurs auteurs dignes de foi ne partagent 
point I’opinion de ceux qui regardent les e'manations du 
chanvre comme malfaisantes. Telle est celle de Fourcroy, 
par exemple : d’apres ce savant ce'lebre, c’est moins au 
chanvre lui-meme qu’il faut attribuer les maladies qui se 
montrent si souvent aux environs des raarres dans lesquelies 
on pratique le rouissage, qu’aux efiluves qui s’e'levent des 
eaux stagnantes en ge'ncral. II revoque dgalement en doute 
les effets de'leteres du chanvre sur les individus qui sont em¬ 
ployes a le batlre et a le carder ; et, en eela , il se trouve 
d’accord avec Ramazzini et Morgagni, qui regardent les ma¬ 
ladies des chanvriers eomme produites plutot par la poussiere 
fine et tenue qui pc'netre avec fair dans fappareil respiratoire, 
que par les exhalaisons qui se de'gagent de cette plante. 
Vojez PROFESSIONS. 

Quoiqu’il en soil, f odeurvireuse tres-prononce'e qui s’exhale 
du chanvre est ge'ne'ralement connue ; on assure meme que 
ceux qui se livrent au sommeil dans le voisinage des champs 
qui cn sont plantes, e'prouvcnt en s’eveillaut des vertig(?s , 
des e'blouisse.mens et une sorte d’ivresse: ce qxii vicut a fap- 
pui de ce fait , c’est I’usage que les Orientaux far.l du ohauvre. 
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dans la preparation eeivrante connue sous le nom de ban§ue 
paries Persans, et de maslac par les Turcs. Cette composi¬ 
tion excite ala'gaitd, ouproduit une sorte de de'lire agre'able, 
4es songes volnptueux et une appe'tcnce ve'nericnne tres-pro- 
npnce'e. Cependant Chardin rapporte {Voyage en Perse, t.iv, 
p- 2q8) que I’usage immode're' outrop longtemps continue' du 
hangtie donne lieu aux memes accidens que Topium, etparmi 
lesquels on ohaei’ve siirtout un assoupissement profond, une 
espece de stupidite'j d’autres fois, les traits se de'composent 
et prennent un aspect fe'roce , les forces du corps et I’e'nergie 
de Tame s’ane'anlissent, etc. Les Egyptians font e'galement 
usage d’une espece d’e'lcctuaire exliilarant, dont les feuilles 
du chanyre font un des principaux ingre'diens : Pro.sper Alpin 
raconte ainsi les elfets de celte pre'paration: Siquidem ab as- 
sumpta uncia hujus electuarli, homines primd hilares fieri 
inc-ipiunt, multaque loquuntur, et canunt amatoria, wul- 
tumque rident, aliaque deliramenta Iceta produnt, quce 
amentia fere per Tiorce spatium, in his perdurat, it qua 
statim iracundifiunt, in iramque prcecipitantur, ejfrenesque 
reduntur, in qua panim persistant; demum iidem sic tris- 
tari incipiunt, tantoque mcerore atque tristitia, et limore 
angi ; ut continue plorent, et lamententur, quce paulo post 
ab his deliramentis multum fiessi somno correpti, digerunt, 
ac fiunt redeuntes ad pristinam sanitatein (De medicina 
jEgyptiorum, lib. iv , p. 262 ). Je ne rappelerai point ici les 
rnodiiications qu’on fait subir aux prdparations du chanvre 
chez les divers peuples; les uns en font usage sous la forme 
d’une liqueur fermente'e j d’autres melent les feuilles ou la 
poussiere des e'tamines au caraphre , a la muscade , au gi- 
rofle , a I’ambre, au muse et cn font une sorte d’e'lectuaire 
il en est enfin qui s’enivrent en se servant des feuilles du 
chanvre en guise de tabac a fiimer. Si I’on en croit Bergius , 
eette proprie'te' exbilarante n’existe point dans les cUanvres 
du nord , quoique provenant de la meme semence que ceux 
du midi. Ce fait bien constate' fournirait une preuve de 
plus de I’influence qu’exerce le climat sur tous les etres or- 
ganise's. 

La seule partie du chanvre employe'e en Europe a titre de 
me'dicament est la semence , que nous connaissons sous le 
nom de chenevis. Elle est dure, fragile, comprime'e, ovale 
et le'gerement arrondie ; elle forme une espece de noix a deux 
valves j la substance blanche, huileusc qu’elle contient est 
recouverte d’une enveloppe d’un gris cendre'. L’huile qu’on 
exprime de cette substance offre quelques proprie'te's particu- 
lieres, qui ont e'te' examine'es par Spielmanu. II parait que le 
chenevis participe jusqu’a un certain point des propridte's nar- 
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cotiques du chanvre liii-meme; mais il est prudent de ne pas 
accorder une trop grande confiance a ce qiie pliisieurs auteurs 
out avance' touchant les vertus aphrodisiaques de cette se- 
mence. II est e'galement doiiteux que son usage , longtemps 
continue', produise la ste'rilite'. Toutefois , I’e'mulsion (pi’on 
pre'pare en e'crasant le chenevis et en le faisant ensuile infu¬ 
ser dans de I’eau bouillanteest emplpye'e avec avantage 
dans la blennorrliagie ve'nerienne inflammatoire. Plusieurs 
praticiens cdiebres, et particulierement Tode et Swediaur, 
s’accordent a en louer les bons effets. Ce dernier surtout 
semble pre'fe'rer cette e'mulsion, si facile a pre'parer, a toutes 
les autres boissons pre'conise'es dans le meme cas {Traite des 
maladiesve'ne'riennes, vol. i, pag. io8). Elle n’est pas moins 
utile , d’apres i’expe'rience de Murray, dans la blennorrhagie 
arthritique [Opusc., iwl. ii, p. 443 ). D’autres assurent I’a- 
voir administre'e avec des succes rriarque's dans Uictere com- 
plique' d’affeclions spasmodiqiies. On peut rendre cette bois- 
son plus agre'able en y ajoutanf un peu de sucre ou un sirop 
acidule ou calmant. (biett) 

pEBEDA(picire TAn\),An cannabis, cl aquain qua molliturpossiat aerem 
injicere? Disv. mecl. 

Get opuscule est reuni aux Scboties de Pereda sur la Methodc curative 
de Michel Jean Pascali. in-8°. Barcelone, iSjf). — Id. Lyon , iS85, etc. 

STEVESTRE DE sACE (Antoinc Jean), Des preparations enivranies faites avec 

Ce memoire a ete lu a I’Xnstitut le j juillet 1809 : pn en trpuve uii 
extrait dans ie Bulletin des sciences me'dicales, septembre 1809, et dipts le 
Bulletin de pharmacie, novembrc 18ng. 

II existe sur le chanvre beaucoup d’ecrits purement reonomiques. Je me 
bornerai h citer les Instructions deBerti, Bregpli, et Pallaja, publie'es col- 
lectivement, enitalien; le poeme de Barnffaldi, intitple, it Qqnqpajo; le 
Traite du chanvre, de Marcandier, plusieurs fois reiraprime, et traduit en 
diverses langues; PAnalyse pratique sur la culture et la manipulation du 
chanvre , par Brale; le Slemoire de Wuvolone sur la culture, la macertftion 
etla preparation du chanvre; |a Manierc de donner au chanvre le m^me degte 
de finesse qu’ati lin, par Calvisi, etc. , ( F. y. c.) 

CHAPEAU , s. rn. Les anciens avaient habituellement la 
tete nuej ils ne se la CQuvraient que quand ils etaient indis¬ 
poses , ou qu’ils voyageaient. Dans le premier cas, ils faisaient 
usage du p'alliolum, et dans le second, ils portaieut le pileus 
ou le petasum. Quelquefois ils jetaicnt sur leur tete , une 
partie de la toge souleve'e du cote' gauche; c’est ce qu’ils ap- 
pelaient Vohvelatio. Les voyageurs par e'tat, les e'trangers et 
les infinites pouvaient seuls paraitrc en public avec le causia, 
ou avec tout autre couvre-chef. Les mddeciiis en particulier 
avaient ce privilege , dont ils e'taient tres-jaloux , et dans 
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toutes les statues que la reconnaissance des Grecs consacra k 
Hippocrate , ce grand liomme fiit repre'sente' un pilde sur la 
tete , ce qui a fait dire a Suidas que son buste ^ tel qu’il nous 
est parvenu, e'tait celui de Fun des Hippocrates Siciliens , 
oil d’un autre me'decin du meme nom , puisque le ve'ritable 
devait avoir la tete couverte : quern semper pillatum fece- 
runt, propter peregrinationem. 

La coutume d’aller tete nue avait de grands inconve'niens 5 
elle ridait de bonne lieure le front et le tour des jeux; pro- 
duisait un clignotement de'sagre'able, occasionnait des tlusions, 
des catarrbes , des ophthalmies, la ce'citd, et Fon sail de 
quelle multitude de recettes la me'decine grecque e'tait sur- 
charge'e centre ces affections , et combien la me’decine ocu- 
laire e'tait lucrative et rechercbe'e parmi ces peuples , malgrd 
son pe'rjshiphisme, et une foule d’autres ope'ralions non 
moins cruelles et encore plus absurdes. 

Jules-Ce'sar trouva la plupaft de nos ancetres n’ayant sur 
la tete qu’une touffe de cbeveux lie's, qui la de'fendait centre 
le froid et centre les blessures. Quelques Gaulois , tels que 
les babilans de Langres , se la couvraient avec un capuchon 
d’une laine grossiere •, et, par de'rision , leurs voisins les ap- 
pelaient lingones bardocucullati. Ceux de Saintes se ser- 
vaient et avaient des fabriques d’un bonnet particulier, qu’ils 
avaient nommd birrum, et qui pourrait bien avoir e'le' le 
beret ou baret de nos Bdarnais, et des habitans des Landes. 
La mode de Fun et Fautre s’e'tablit pe.u a peu a Rome, mal- 
gre' les railleries de Juvdnal. Ce fut a cette e'poque qu’on 
commenca a se couvrir la tete , mais jamais dans les licux 
publies, et Fempereur Claude fut un jour tres-mal accueilli 
par le peuple , dans un jeu, dont pourtant il faisait les frais, 
pour y avoir paru en cet dtat. 

La cap et le chaperon furent pendant longtemps une por¬ 
tion du vetement des Francs , et donnerent leur nom au roi 
Hugues et a ses descendans. Vinrent ensuite Fe'le'gant cape- 
let, la riche ttyjue et le grave mortier , qu’Erasme , grand 
partisan de la vaste calotte usite'e parmi les savans de son 
temps , a tant apostrophes. Enfin, le chapeau , |)roprc- 
ment dit, eut son tour. Celui-ci ne date que du regne de 
Charles VIII, qui fit venir le premier d’Angleterre , oil Fon 
en portait depuis plus d’un siecle. II serait curieux de passer 
en revue les formes tantot bizarres et tantot extravagantes , 
par lesquelles le chapeau a passe' avaut d’arrivcr a celle que 
nous avons sagement adopte'e aujourd’hui. Je parle ici du 
chapeau rond, et non de celui a trois comes5 mais je m’aper- 
^ois que je suis sorti de mon sujet, et que je dois enfin ni’y 
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II n’est pas indifferent, pour la sante', que le chapeau ait 
tnie forme spacieuse et e'leve'e, ou que cette forme soit de'- 
prime'e et e'troite : outre ijue la premiere garantit mieux la 
tete centre les accidens exte'rieurs, tels qu’un coup, la 
chute d’une tiiile, etc. , I’air qui y entre , et qui y restc en- 
ferrh^ lorsqu’on se couvre , e'tant en plus grande quantity, y 
conserve plus longtemps ses qualite's chimiqnes, s’y e'chauffe 
avec plus de lenteur , et re'agit bien moins sur la tete. II n’en 
est pas de meme d’une petite forme qui quelquefois fait I’ef- 
fet d’une ventouse, et cause une chalcur et des maux de tete 
plus ou moins insupportables. 

J’ai vu des dragons revenant d’une manoeuvre un peu 
longue, ne pouvoir oter leur casque, parce que les te'gu- 
mens e'chauftes et tume'fie's en remplissaient Ic fond. 

L’usage des chapeaux noirs a prdvalu chez nous, et on n’y 
en porte guere que de feutre. Quelques peuples pre'ferent la 
couleur blanche ou la verte 5 et on sait que dans les pays 
chauds on est oblige' de se servir de chapeaux de paille le'- 
gere ou d’e'ccrce fine, ou de toile ou de taffetas. Selon les 
lois de la phj'sique , le chapeau noir doit etre , toutes choses 
e'gales d’ailleurs , plus chaud que le blanc, et il I’est en effet. 
Mais la difference n’est pas aussi conside'rable que je I’aurais 
cru. L’e'paisseur du tissu, la qualite' des laines et des poils 
dont il est compose', le feutrage plus ou moins serre'; voila 
ce qui rend , dans les chapeaux , beaucoup plus sensible la 
diflfe'rence de lachaleurj ceux dans la fabrication desquels on 
a fait entrer le poll de chat, sont les plus chauds de tous j 
mais on en fait tres-peu de cette espece. Quand ils sont per- 
me'ables a fair et a I’eau, avec une e'toffe me'diocremeut 
e'paisse, ils donnent peu de chaleur. Les chapeaux converts 
de toile cire'e , ou vernis , ont I’incouve'nicBt de retenir la 
transpiration et de mettre facilement la tele en sueur, sans 
compter que bien des personnes sont incommoddes de leur 
odeur et de leurs poids. 

Ily a deux ans, un re'giment d’infanterie le'gere, en garni- 
son a Paris , manoeuvrant au Champ-de-Mars, par un temps 
chaud, plusieurs soldats se trouverent mal j et le colonel en 
rendant compte au ministre , de cet evenement, cn attribua 
la cause aux schakos nouveaux qu’on venait de doniier a sa 
troupe, (ce sont des bonnets ou plutot des chapeaux sans 
ailes , ayaut la forme tres-e'leve'e ^ plus large en haut qu’en 
has, et revMus supe'rieurement d’un cuir qui, comme Je 
fond lui-meme , fait le godet). Le colonel demandait que 
cette coefTure fut supprime'e , ou du moins qu’on I’autorisit 
a changer ces bonnets noirs coutre des blancs , qui n’inconi- 
moderaieut pas le soldat. Un tel rapport fit impression sm- 
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le ministre, qui eonsnita aqssilot, a ce siijet, les membrcs 
de I’inspectioa generalc du service de santd dcs arme'es. On 
fit diverses expe'riences sur des schakos noirs etsur desblancs, 
fournis par le meme fabricant. On Ics soumit les uns et les 
autres en meme tepaps dans le meme lieu , au meme soleil, 
pendant une heure j ayant choisi, au poids , a I’e'paisscur et 
a lamesure, des schakosbien pareils, a la couleiir pres, et 
on pla$a sous chacixn d’eux un thermometre d’lin effet et 
et d’une dchelle aussi identique qu’il fiit possible de s’en pro¬ 
curer. A peine s’appercut-on que sous-le blanc, il eut fait 
plus chaud que sous le noirj et meme sous celui-ei le ther¬ 
mometre ne monta que d’un demi-degre' de pins que sous le 
chapeau, rpnd et fin a I’usage des particuliers. Co n’e'taient 
done ni la forme du schakos, ni sacouleur noire, qui avaient 
cause' les yertiges, les e'tourdissemens , les maux de coeur et 
les dc'faillances dont plusieurs soldats avaient dte affecle's a 
I’exercice : ce qUi n’empecha pas qu’on ne les en accusa dans 
un rtie'moire , que d’autres juges, d’apres d’autres expe'riences 
faites avec e'clat, remirent au ministre, comme contenant 
des rc'sultats positifs et des de'couvertes certaines. 

A quelques temps dela, le memere'giment e'tantretoume'a 
la manoeuvre, un assez grand nombre de soldats fut encore pris 
de syncopes , de vomissemens , etc. Je me rendis a la cazerne, 
et ayant yisite' les schakos , je trouvai que la plupart conte- 
naient du tabac a firmer et a macher, qu’a de'faut de poches 
a son habit court, le soldat a coutume de porter dans le fond 
de ce bonnet. Des lors , j’eus d’autant inoins' de doute sur la 
ve'ritable cause dcs accidens dont j’ai parle', que de'ja j’en - 
avals vu suryenir de semblahles a quelques cavaliers du re'gi- 
ment oil je fps autrefois ebirurgien major , lesquels ayant 
youiu passer par contrebande , du tabac cache' sous leur cui- 
rasse oji dans lenr sein, avaient e'prouve's les mcmes effetsj 
effets qui ont fored d’abandonner, dans le traitement de la 
gale, les ablutions et frictions avec la ddcoction de tabac, que 
le docteur Be'cu avaient renouvele'es des anciens, et imitees 
dc quelques ipodemes. I! convient de dire en passant, que 
la coeffure actuelle du soldat, tres-commode pour le manie- 
naent des armes , et extremement belle pour le coup-d’oeil et 
pour I’uniformite', ne pre'serve malheureusement du froid et 
de la pluie , ni le col, ni les e'paules j qu’elle ne gre'serve pas 
dayantage ces parties des coups de sabre , et qu’elle laisse 
encore beancoup de chose a de'sirer. II serait bien utile d’y 
ajouter un chaperon pour I’hiver et pour le mauvais temps , 
et surtout pour faire la guerre dans le nord. On connait, a 
cet e'gai'd , les pre'ceptes de Vegece et de Xenophon. 

(eercv.) 
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CHARANSQN, s. m. curculio, L. insecte cole'optere, 
dont les antennes sont tcrmine'es cp masse perfolie'e, bri^e'es 
et implante'es sur le bee qiii, dans la plupart des especes, est 
grele et alonge'. Nous ne connaissions guere les ebaransous 
que parle tort immense qu’ils font aux fruits, et surtout aux 
graines ce're'ales {Curculio frumentarius, granarius, segetis, 
pomorum , cerasi, nucum, etc.), lorsque Ranieri Gerbi 
publia tine description tres-verbeuse et ampoule'e d’unc nou- 
velle espece, qu’il de'cora du litre de curculio aniiodontal- 
gicus. Le ebardon qui nourrit ce pre'eieux insecte ne fut pas 
oublie' par le dpeteur : e’est le carduus spinosissimus. La 
brillantc decouverte du professeur italien ne tarda pas a etre 
proclame'e dans la plupart des journaux. Elle donna lieu a 
de nouvelles recherclies. Divers me'decins, eraignant que le 

■charanson de Gerbi ne vint a manquer, on ne put suiilre a 
toules les odontalgies , firent de nombreuses expe'riences cli- 
Tiiques sur toutes les especes de ebaransons qu’ils purent se 
procurer, etmeme sur des especes de plusieurs autres genres. 
Ces tentatives fiirent couronne'es du succes le plus heureux, 
s’il faut en croire les re'sultats qu’on a publie's. Comparini 
pre'tend avoir gue'ri de violentes odontalgies a I’aide du cha¬ 
ranson bacebus et de celui du bouleau 5 Bechelli dit avoir em¬ 
ploye avec beaucoup de succes le charanson de la jace'e; Ci¬ 
priani et Zuccagni vantent I’efficacite' de divers carabe's : mais 
il e'tait rdsej-ve' au docteur Carradori de porter son examen 
sur un grand nombre d’insectes cole'opteres, et d’appre'cier 
les propridte's me'dicales de cb.acun d’eux. Ce n’est point ici 
le lieu d’analyser pe travail, dont il resulte que la coccinelle 
a sept points est de tous les insectes celui qui possede au plus 
e'minent degre' I3 vertu antodontalgique. Malgre' le peu de con- 
fiance que m’inspiraient les assertions du tres-incxact obser- 
vateur Carradori, j’ai cru devoir tenter un moycn qui no 
pouvait etre dangereux. Aussitot qu’un militaire se plaignait 
du mal de dents, je lui conseillais d’ecraser une coccinelle a 
sept points entre le doigt Indicateur et le pouce, et de les 
appliquer fortement sur la partie souffrante. Plus de cent sol- 
dats firent usage du remede de Carradori j aucun ne fut gue'ri 
par ce topique. Je dois ajouter que le charanson antodontal¬ 
gique de Gerbi, soumis aux memes c'preuves, ne justifia 
guere mieux son litre. 

CEBEi (Ranieii), Storia naturale di un mirivo insetio, etc. in-8“. Flo¬ 
rence,1794. (cHACMETpN.) 

CHARBON, s. m., du latin carba (oxide noir de carbone): 
combustible noir, spongieux, cassant, fixe au feu quand il 
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n’a pas Ic contact de I’air, se convertissant en acide carbo- 
nique par la combustion, et laissant pour re'sidu des cendres 
compose'es dc diffe'rens sels terreuy. Le cbarbon est un pro- 
duit de la demi-combustion des substances organiques. II y a 
done un cJiarbon animal et un charbonve'ge'tal. Ce dernier, 
pour les usages domestiques, se prepare avec du bois forte- 
ment chauffe' ou a demi-brule' sans le contact de I’air. Le char- 
bon animal est plus dur et plus solide que le cbarbon ve'gdtal; 
il est difficile a incine'rer ct ne brulc pas seul. II contient du 
phosphate ct du carbonate de chaux. 

Quand on expose a I’air une quantite' un pen considerable 
• de cbarbon sec nouvelleraent pre'jrare', on entend pendant 
longtemps un pe'tillemcnt assez fort : ce bruit est du a I’ab- 
sorption de Fair par le cbarbon dont Ics mole'cules s’e'eartent 
pour loger ce Iluide e'lastique dans leurs interstices ; il absorbe 
en meme temps I’humidite' de Fatmospbere, et, dans ce»tra- 
vail, augmentc de poids. Il est des circonstances oti le char- 
bon peut s’enflammer de lui-meme : cette proprie'te' a donne' 
lieu a quelques incendies, et a des explosions de moubns a 
poudre. Le cbarbon est un tres-mauvais conducteur ducalo- 
vique, aussi s’en sert-on pour augmenter et retenir la clialeur 
dans des vaisseaux de fusion j il est insoluble dans Feau, mais 
il s’en laisse pe'ne'trer jusqu’a augmenter du double de son 
poids •, lorsqu’il est incandescent, il de'compose Feauj il se 
forme du gaz acide carbonique ct du gaz hydrogenej e’est 
pour celte raison que les forgerons mouillent le cbarbon de 
leur forge; ils obtienneut un double effet : la cbaleur aug- 
mente, et Fhydrogene qui se ddgage, empeebe le fer de 
s’oxider. 

Le cbarbon enleve a la plupart des corps leur oxigene: on 
s’en sertpour re'duire les ine'tauxj il se combine avec le fer, 
et forme de Facier ou de la plombagine, suivant les propor- 

. tions de fer et de cbarbon qui sont combine's. Le cbarbon est 
soluble dans Fhydrogene, il se combine avec le scufre et le 
phospore. 

Les usages domestiques du cbarbon Sont trop connus pour 
etre de'taille's ici, cependant nous rappellerons la ne'ccssile’ 
d’e'tablir un courant d’air dans les pieces ou Fon cmploie le 
cbarbon comme combustible. Il se convertit en gaz acide car¬ 
bonique et gaz oxide de carbone; alors, il vide promptement 
Fair, ct peut occasionner des asphixies. ( F’o/ez asvhixie.) 
Il n’est pas toujours ne'cessaire que le ebarben brule pour 
causer de pareils accidens : on a vu de la braise de boulanger, 
quoique froide, accumulee dans un endroitpeu spacieux, cor- 
rompre Fair assez promptement, et le rendre impropre a la 
respiration. 
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Le charbon sec peut servir a assainir les appartemens Im- 
tnides, par sa proprie'te' absorbante, il est aussi tres-utile pour 
clarifier des liqueurs. Unchimiste distingud, M. Lowitz, a re- 
marque' le premier la proprie'te' du charbon pour enlever aux 
substances ve'ge'tales ou animales qui commencent a se putre'- 
fier, leur odour et leur saveur de'sagrdables. Depuis quelque 
temps, on I’emploie avec succes pourdpurer le miel, le sirop 
de raisin, la me'lasse, etc. Les Fontaines e'puratoires e'tablies 
a Paris par MM. Smith et Ducommun, ne sont autre chose 
que des filtres de charbon. Dans les experiences faites devant 
I’Ecole de Me'decine et les commissaires de I’lnstitut, 6n a 
eu la preuve que ces filtres rendaient potable et saine de I’eau 
de marre , dans laquelle on avait fait mace'rer des de'bris 
d’animaux. Si Ton fait bouillir dans I’eau avec une certaine 
quantile' de charbon, une viande faisandde, elle perd le 
mauvais gout qu’elle avait. 

Le charbon empeche I’eau de se corrompre en mer^ il peut ' 
servir a conserver de la glace pendant la belle saison; il suffit 
pour cela d’environner ,de charbon un tonneau enfoncd en 
terre dans une cave, et rempli de glace pendant Thiver. 

Le charbon a plusieurs usages pharmaceutiques : re'duit en 
poudre et m^e' avec du sucre, il estun tres-bon dentifi-iquej 
saupoudrd sur les ulceres gangre'neux et phage'de'niques , ii 
les mondifie en peu de temps. On assure qu’il a eu le nTeme 
succes dans le traitement de la teigne. On I’emploi de la ma- 
niere suivante : apres avoir fait tomber les croutes avecun corps 
gras, on lave la tMe du malade avec de I’eau de savon, etl’on 
y applique ensuite du charbon pulverise'. On pre'pare avec le 
charbon tamise', un mucilage et un aromate quelconque , des 
pastilles qui corrigent la mauvaise haleine. 

Les chimistes se servent du charbon pour purifier I’acide 
benzoique, les htiiles volatiles, le carbonate d’ammoniaque 
sali par une huile empyrcumatique : pour cela, ils me'langent 
ces substances avec du charbon en poudre, et les distillent a 
un feu doux. On I’emploie aussi pour de'composer Yacide 
sulfurique et tous les sulfates. Il entre dans la composition de 
la poudre a canon dans la proportion ]de quinze parties et 
demie sur soixante-quinze de salpetre, et neuf et demie de 
soufre. Les peintres se servent du charbon de fusaia pour 
esquisser leurs dessins; les orfcvres , bijoutiers etmetleurs en 
ceuvre, polissent avec le charbon plusieurs me'taux. 

(cadet de oassicourt) 

LOERT (Anne Charles), An carho 
tandus? Affirm. Diss. inaug. 
— Id. privs. Jnc. Barbeii du 
Parisiis, gfebruar. 1769. 

num vapor in clausis cameris sedulb vi- 
mcES.Fr. Pousse. Parisiis, 1747- 
Bourg! resp, Jos. Ign, Guillotin. iu-4°. 
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harmAmt (obminiqne Benoit), Memoire sai- ies fuheStes effets du chaiiion 

alliime. in-8“. Nancy, 1775. 
Cette production reciu un accueil favorable en France et chez I’etranger; 

aussifui-clle reimprimee, el tradnite en plusieiirs langucs. 
BRACUET (p. V.), Considerations stir I’usage dii charbon en me'decine( Dos. 

inaug.). in^gv. Paris, 5 fructidor ah xi. 
GRiois (F. J. B.), Considerations sur I’utilite' de la poudre de cbarbon de bois, 

dans le traitement de la te^ne, de la gale, et d’auties ail'ections cutanccs 
(Diss. inaug.). in-4°. Pans, i3 brumaire an xi:. (f. p. c.) 

CHARBON (pathol.) Vojez anthrax. 
CHARDOiST-, s. m. j carduus, genre de planles de la fa- 

mille des cinafoce'phales, J.; de la synge'ne'sie polygatnie 
C'gale, L. Les chardons sent fort nombreux eri variete's : on 
ien compte onze especes communes, parmi lesquelles il ii’y a 
que les siiivantes employe'es en me'decine. 

CHARDON LANU&iNEUX, corduus eriophorus ; chardon aiix 
aaes. Cette belle plante s’e'leve a cinq ou six pieds, sur le 
Lord des cheiiiins, dans les lieux incultcs. Les paysans, ct 
sui-tout les enfahs, en mangeilt les receptacles comme ceux 
des articliaiits. Laracinede ce chardon a les memes proprie'te's 
que la prece'dente. 

CHARDON-MARiE, cartfnns marianus : cliardon argentin, 
chardon de Nbtre-Dame, artichaud sauvage. Leucacantlia, 
spina alba horiensis. La raciue est pectorale ouape'ritive) la 
semence est huileuse, les feuilies sont ameres et toniqucs. 

.. CHARBON POLY AC ANTHE, curduus casabontx. On cultivecelte 
plante dans les jardins elle est apdritive et sudorifique : on 
lui a donne' le nom de polyacaijthe a cause de la quantite' de 
ses e'pines. J. Bauhin dit que ses fleurs ont la propric'te' de 
faire cailler le lait. C’est la racine que I’on emploie en de¬ 
coction. 

Oh a donhd a des plantes d’une autre classe le nom de 
chardons, parce qu’elles ont des caracteres exte'rieurs assez 
analogues; mais il est impossible de les confondre en bota- 
hique. Ce Soht les suivantes. 

CHARDON BENTT. Il y a trois plantes qui portent le meme 
nom : la j>reihiere est la centauree be'nite, ou chausse-trape, 
la secoh.de est Vargdhione du Mexique, la troisieme est le 
cartliame laiheux: cette derniere espece est le chardon be'nit 
de officines j sa racine est petite , menue et amere : on em¬ 
ploie son sue exprime' comme sudorifique, fe'brifuge et anthel- 
inintique : on le present aussi a la dose d’une once ou deux 
dans les cas d’embarras des visceres, et de disposition a I’ic- 
tere : on I’applique exte'rieurement en cataplasme sur les ul- 
ceres cance'reux. ( Vojez chausse-trape. ) La centauree 
be'nite a fleurs floconneuses est fort amere ; on fait usage 
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do ses feuilles , de ses sommites et de ses semences; elles sont 
febrifuges et sudorifiques : ou s’eu sert dans ,1a pleure'sie ct 
dans les flevresmalignes. L’a/S'enjone duAIexique, appele'e 
aussi pavot dpineux, rend, lorsqu’on I’incise, un sue laiteux 
comme la clie'lidoine, avec laquelle elle a beaucoup de rap¬ 
ports; ses graines sont purgatives et employe'es centre ia 
dysenteric. 

PETRI Ton HARTEKFIES (ceorges chiistophe), Asylum Idnguentium, seu 
carduus sanctus , vulgo behedicias ^ medicina patraAifdmilias poly- 
ckresla, verusgue paupenmi thesaurus; ad nor mam et formam Acu- 
demice naturcB curiosorum elahoratus. 'm-&°. lenw, i6(>9,eic. 

OTTO (ceorges cristophe), De carduo benediclo , Dissert, inaug. press. 
G. A. JSeh'r. in-4°. Argentorali, t-jSS. (f. p. c.) 

CHARDON ROLAND, erihgium edmpestre : panicaut commiin, 
chardon a cent tetes. Toutes ses parties sont d’usage en me'- 
decine, et surtout sa facine , qui esl diure'tiqne , he'pbfe'tique, 
emm^nagogue; elle eSt an nombre des cinq racines ape'rilives. 
Le cliardon roland est de la femille des orhbelliferes, de la 
pentandrie dygnie. (cadet de gassicoukt) 

CHARLATAN, charl.atanisme, s. m. Si Ton en croit 
Furetiere etCalepin , ces mots vienheiit de I’italien ceretaiio, 
forme' de Cceretuni, bourg proebe de Spolete, d’ou sont sor- 
tis les premiers imposteurs qiii, souslabanniered’Hippocrate, 
courent de ville en vide pom' vehdre des drogues et faire des 
dupes. Me'nage croit que le nom de charlatan vieiit d'e cir- 
culatanus , par corruption du mot circulator j quelqucs a; - 
teurs lui donnent pour e'iymologie cidrlare , inot italieh , qui 
veut dire babiller. 

Les bateleurs, vendeurs de baumes e'taicnt appele'spar les 
Romaius agrylai ou seplasiarii, du mot seplasium qui signilie 
toutes series d’ai'omales , et rneme le lieu ou ces cbarlalaus 
assemblaient le peuple pour les de'biter; dans Capoue, il y a 
tine place appele'e de ce nom; on y a vu de tout temps des 
vendeurs de spe'eiliques. 

Quodque ab adumceis -uectum seplasia ■vetidunt 
lit quidquid confert medicis lageea cataplus. 

Mart. 

jO’apres ces autorite's , le premier masque que porta le 
cbarlatanisme de profession , parait etre un masque me'dical; 
mais si le mot n’existait pas avant I’e'migration des gucrisseurs 
nomades, la chose cxistait sous d’autres formes. II y a ton- 
jours eu des charlatans de religion, de vertix, de savoir , d’es- 
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prit et de fortune. Sue'tone (liv. ii, des douze Ce'sars ) ap- 
pelle charlatans , certains philosophes, faux stoicieus, qui, 
sans argent et sans disciples , suivaient les gens riches, et 
tenaient des discours ridicules ou plaisans pour se faire ad- 
mettre dans les festins. L’histoire me'dicinale des Egyptians 
et des He'breux, est remplie de jongleries des imposteurs qui 
promettaient de gue'rir les maladies les plus invete're'es ayec 
des amulettes, des charmes et des spe'cifiques. 

Aristophane se moqua, dans une de ses come'dies, d’Euda- 
mus, quivendait des bagues avec lesquelles on etait preserve' 
de la morsure des serpens. Le charlatanisme a varie' sa phy- 
sionomie avec tons les sieclesj mais son but a toujours e'td le 
rneme, et cet adroit prothe'e change de formes et de lan- 
gage sans jamais changer de marche. 

Le porti'ait du charlatanisme moderne a e'te' parfaitement 
trace' par M. Biot, de I’lnstitut, dans un article inse're' dans 
le Mercure de France. « Le vrai savant, dit-il, celui qui a 
consacre' sa vie a I’e'tude de la nature, qui en fait son bon- 
heur, sa passion dominante, est beaucoup plus occupd du 
plaisir de faire des de'couvertes que du soin .de les prouver. 
II recherche surtout le jugem'ent et le suffrage du petit nom- 
bre d’hommes instruits qui , livre's a des travaux du meme 
genre, y ont fait preuve de talent ou de ge'nie. On voit qu’il 
a besoin de juges plus encore que d’admirateurs ; curieux de 
s’instruire des de'couvertes des autres, il les examine avec in- 
te'ret, avec justice, il leur accorde exactement le degre' de 
certitude qu’elles doivent avoir, et toujours pret aaccueillir 
la ve'rite', a reppiissser I’erreur, il maintient constamment son 
esprit dans ce doute e'claire' et philosophique , dont Bacon 
et Descartes ont fait le principe de toute ve'i-itable science. 

» Le charlatan, au contraire, a besoin de dehors quifrappent 
le peuple et qui pre'viennent Texamen. Loin de s’adresser a 
des juges dclaire's, illes re'cuse , illestaxe d’une se'vdrite' exa- 
gdre'e , souvent meme d’envie et d’injustice j c’est a la mul¬ 
titude ^u’il en appelle. Les feuilles publiques sont le the'atre 
dphe'mere ou il e'tablit sa renomme'e. Ily vante hautement, 
il y fait vanter ses pre'tendues ddcouvertes : il en park con- 
tinuellement avec assurance. Quelquefois il consent a les ex¬ 
poser au public dans des cours cherement paye's •, mais ne lui 
parlez jias d’expe'riences pre'cises, d’une discussion se'vere et 
approfondie, jamais vous ne pourrez I’y re'duire; il sait que 
si on I’cxamine , il est perdu®. 

Tcls sont les pre'tendus possesseur.s de la pierre philoso- 
phale et de la panacee universelle, les chercheurs du mou- 
vement peqje'tuel et de la quadr.sture du cercle, les partisans 
du magne'tisme animal, du perkinisme , du somnambulisine 
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et de la rabdomancie. Tels ont e't^ Jacques Aimar, Mesmer, 
Bleton , Cagliostro, Swedemborg, le comte de S.-Germain , 
le marquis Caretto, le capucin Rousseau, le paysan de C'hau- 
drais et taut d’autres qui, persuade's que nul n’est prof)hete 
en son pays , ont parcouru I’Europeenfaisantleur fortune aux 
depens de la cr^dulite' publique. 

Jacques Aimar-Vernai e'tait un paysan du Dauphind, qui 
parut versla fin du dix-septierrie siecle, avec la reputation d’ua 
fameux rabdomancien. A I’aide d’une baguette de noisetier , 
il pre'tendait decouvrir les eaux souterraines, les me'taux 
enterrds, les maldfices , les voleurs, les assassins; il e'tait 
averti, disait-il, de la pre'sence des choses cachdes qu’il cher- 
chait, par des dmanations qui s’dcbappaient des Fontaines, des 
me'taux et du corps humain, traversaient sa baguette etpro- 
duisaient sur ses nerfs un e'branlement tres-sensible. Il fut 
appeld a Lyon, en 1692, pour chercher des assassins qui 
avaient dchappd a la surveillance de la police. Jacques Aimar 
se fait conduire a I’endroit ou s’est commis le crime, sa ba¬ 
guette y tourne ; il suit de la les coupables a la piste , s’em- 
barque sur le Rhone , arrive a Beaucaire, reconnait et fait ar- 
reter un des assassins , qui confesse bientot son crime et est 
exe'cutd. Ce tour d’adresse excite dans la province la plus 
grande curiositd. Tout le monde veut voir Aimar ; le procu- 
reur du roi, a Grenoble, publie une brochure intitulde: Jlis- 
toire merveilleuse d’un magon, qui, conduit par la baguette 
divinatoire, a suivi un meurtrier pendant quarante - cinq 
heures sur la teire, et plus de trente heures sur I’eau. En 
lisant cette relation faite de bonne foi par un magistrat, per- 
sonne ne douta de la puissance du rabdomancien. On cita 
bientot de lui des merveilles aussi surprenantes, que celle 
de Lyon ; il ne s’agissait plus que de les expliquer. Les phy- 
siciens faisaient des Ihdories hypothdtiques que n’appuyait 
aucune expdrience, les the'ologiens disaient qu’Aimar dtait 
sous I’influence de Satan et de I’enfer. Le pere Mallebran- 
chc de'montra cette possibilite' par difife'rentes citations des 
Peres de I’e'glise. Tout cela fit beauconp de bruit, et bientot 
on ne parla dans Paris que de Jacques Aimar. Le prince de 
Conde' le fit venir. Moins cre'dule que les autres, il voulut 
que les essais de la baguette fussent faits en sa presence et 
celle de quelques savans. Cette e'preuve dtait trop forte pour 
le magon Dauphinois; il manqua toutes ses experiences , 
et le prince se contenta de le chasser. Depuis , nous avons 
vu paraitre en France plusieurs hydroscopes ayant le don de 
la baguette divinatoire. Bleton et Peunet ont fait beaucoup 
de dupes. Le premier en imposa longtemps par sa simplicity 
rustique et par quelques hasards heureux qui lui firent indi- 

4. 35. 
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quer des sources'dans des terrains assezbas, mais lorsqu’ii 
fut en pre'sence de Franklin, de Bailly et de plusieurs aca- 
d'emiciens nomnae's pour suivre ses de'couvertes, il ne de'cou- 
vrit plus rien. Un Tyrolien nomme' Campetti voulut relever 
I’hydroscopie. Au lieu de se servir de la baguette de coudrier, 
il inventa un petit pendule me'tallique qui oscillait par un 
systeme de polarite' positive et ne'gative , et dont il attribuait 
lemouvement a I’e'lectricite' souterrainej c’estavec cet instru¬ 
ment qu’il prdtendait reconnaitre les sources et les me'taux 
cache's sous terre ; il a eu des partisans enthousiastes, et I’on 
voit encore a Paris , un me'decin qui professe le menoe art 
avec une apparence de bonne foi propre a en imposer. 

Mesmer est trop connu pour que nous nous arretions long- 
temps sur les reveries qu’il a voulu accre'diter. Supposer 
I’existence d’un fluide invisible , qui parcourt nos nerfs a vo- 
lonte', qui s’accumule ou s’e'chappe selon nos desirs, dont 
les e'manations toujours occultes, provoquent entre deux in- 
dividus qui se mettent en rapports comme deux aimans, des sen¬ 
sations tantot agre'ables, tantotpe'nibles , d’un tluide qui, par 
ses effluves et leur action sur les nerfs, indique I’e'tat sain ou 
pathologique de tons les visceres, de'termine des crises sa- 
lutaires, et donne ainsi la faculte' d’interroger les organes et 
de pre'venir les maladies 5 annoncer que ce fluide maiiifeste 
sa pre'sence par de douces titillations , par des spasmes vo- 
luptueux, et embellir ce roman me'dical de tout ce que le 
systeme des sympathies offre de merveilleux ; tels furent les 
moyens que prit Mesmer pour frapper I’imagination des gens 
cre'dules etfrivoles, dont la socie'te' abonde. Sa doctrine e'tait 
aiissi inintelligible qu’une religion, comment n’aurait-il pas 
fait des fanatiques et des martyrs? Plusieurs magistrats, des 
pre'lats, des militaires , acheterent cent lonis I’art de magne'- 
tiserj des hommes de cour , et surtout beaucoup de jolies 
femmes vaporeuses , vinrent en foule chez Mesmer, payer 
fort cher le plaisir d’avoir des convulsions provoque'es par 
la seule imagination. 

L’histoire du mesme'risme esttrace'e d’une maniere claire ct 
laconique, dans une brochure tres-inte'ressante de M. le doc- 
teur Montegre. Elle est intitulde du Magne'lisme animal et 
de ses partisans. (Paris, 1812, chez Colas). 

Cagliostro s’annonca d’une maniere plus imposante encore. 
Fils d’un obscur artisan de Parme, nomme' Balsamo, il vhit 
a Paris avec le titre de comte et le train d’un homme fort 
riche. Il avait de'ja e'tonne' Berlin ^ Loudres ct Vienne par 
ses rares tajens. Comme il ne voulait pas composer son e'cole 
de bourgeois, de marchands et de rentiers , mais s’environ- 
ncr de princes et de riches financiei's, il se mit sur le champ 
a Jeur niveau, toujours yetu e'le'gamment, les mains chargees 
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de diamans d’un grand prix, traind par un leste equipage , 
ripaudant autour de lui beaucoup d’autnones, ne demandant 
Hen a personne, racontant avec sang froid et simplicite' les 
choses du monde les plus incroyables, dvitant la foule et fai- 
sant parler de lui secretement, il se vit bientot recherche' par 
les grands et par les femmes en credit. Alors il s’environna 
de tout I’appareil d’un thaumaturge , s’annonga comme ua 
prophete, se dit age' de plusieurs siecles, precha I’iUuminisme, 
e'touna ses adeptes par les prestiges de la fantasmagorie en¬ 
core inconnue eu France, et distrihua a ses amis son elixir 
d’immortalitd. On n’avait pas encore vu un charlatan se mon- 
trer aussi gdne'reux, aussi de'sinte'ressd, et Tonne pouvait 
concevoir comment cet homme extraordinaire suifisait a ses 
4dpenses , lorsque le trop fameux proces du collier de'voila 
sa turpitude. 

Il est des charlatans du second ordre, qui, sans avoir la 
pretention d’dblouir par le merveilleux de Tilluminisme et 
des sciences occultes, se contentent de passer pour mdde- 
ciiis et vendent prix d’or des rem^des secrets qui ne leur 
content presque rien , et dont souvent ils ne connaissent pas 
eux-memes la composition. 

tin jcune homme sans fortune , ambitieux , entreprenant 
et rusd, est-il parvenu a savoir trois ou quatre mots de la- 
tin , il s’e'chappe des bancs de Te'cole et court, dans un dd- 
partement ou dans une arme'e , solliciter un brevet d’officier 
de sante , titre facile a se procurer: Ta-t-il obtenu, sa cu- 
piditd s’e'veille , il change de the'dtre, se qualifie docteur en 
mddecine, academicien, etc., etc. ; il compulse quelque vieux 
dispcnsaire , quelque recueil d’anciennes prescriptions aban- 
donndes j il en choisit une au basard , en change le titre ou 
la forme, et annonce qu’il possede un spe'cifique mei-veilleux 
dont une longue pratique lui a re'vdid les propridte's ; c’est une 
eau sans pareille , une poudre sympathique , un elixir anti- 
panalgique, des gouttes d’or, des sachets, des pilules, etc. 
Alors, les presses gdmissent, d’innombrables annonces blan¬ 
ches, rouges, jaunes ou bleues , tapissent les murs, chargent 
tons les courriers de la poste, ou se glissent de main en main 
sous tous les formats, depuis la carte de visite jusqu’a Tinfo- 
lio. Il achete a peu de frais des dloges dans une de ces feuilles 
hehdomadaires ou de ces gazettes empirico-liltdraires, qui 
singent Talmanach des bergers , ou le messager boiteux, et 
donnent a leurs abounds des consultations me'dicales , d’a- 
pres la marche du barometre ou les phases de la lune ; il dta- 
blit des depots de son spdcifique dans toutes les villes de 
TEmpire j bientot il ne pent suflire aux demandes , et son 
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parasites assurent tons les jours a sa taWe qu’il est un grand 
homme et le bienfaiteur de Thumanite'. 

Telle a e'te, a quelques nuances pres, ITiistoire depresque 
tous les hommes qui ont fait fortune en attachant leur nom a 
un remede secret. Beaufort, Ailiiaud, Godernaux, Beloste, 
Lelievre, et tant d’autres que nous vojons encore tembou- 
riner leur arcanes , sont parvenus par les memes moyens. 

Le charlatanisme procure si facilement des succes, que 
quelques me'decins recommandables par leur savoir, n’ont 
pas craint de 1’employer. Le docteurX... racontait lui-meme, 
dans ses legons, les moyens qu’il avait mis en usage pour se 
faire connaitre ; il envoyait a deux ou trois heures du matin, 
son domestique avec une voiture, dans une des belles rues 
du faubourg Saint-Germain ou de la chausse'e d’Antin : ce 
domestique adroit s’arretait, frappait a la porte de tous les 
hotels, reVeillait les portiers , et leur disait avec vivacite': 
avertissez promptement M. X... que je viens le cbercher avec 
une voiture pour se rendre chcz le prince un tel qui se meurt. 
— Je ne connais pas M. X..., disait le portier. — Comment, 
vous ne connaissez pas le plus habile mddecin de Paris, qui 
demeure dans telle rue ? — Non. — Cependant je viens de chez 
lui; on m’a dit qu’il dtait dans votre hotel, aupres d’un ma- 
lade. — II n’y a pas de malade ici. — Ah! pardon, je me suis 
trompe' de nume'ro.... Et il allait plus loin re'pdter la meme 
scene. Le lendemain, tous cesportiers, enbaleyantle devant 
de I’hotel, se racontaient le re'veil de la nuit. L’un disait : il 
faut que ce soit un me'decin bien savant, car ce domestique 
venait de tres-loin. Comment! s’il est savant, disait I’autre; 
c’est le me'decin des princes. Des portiers, ces propos allaient 
aux femmes-de-chambre, de celles-ci a leurs maitresses ; et, 
au premier mal aise, a la premiere vapeur, on appelait le 
fameux docteur, qui ne manquait pas de se montrer recon- 
naissant envers ses protecteurs d’anti-chambre. 

Il avait aussi I’habitude de se faire e'crire a la porte d’un 
ambassadeur e'tranger qui arrivait a Paris ; son excellence li- 
sait sur la carte de visite X..., medecin du corps diploma¬ 
tique. Plusieurs regardaient cette qualification comme un 
litre , et le faisaienf appeler, croyant ce'der a un usage ^tabli. 

F..., mddecin de Montpellier, se servait d’une ruse a peu 
yres pareille. Quand il arrivait dans une ville ou il n’e'tait pas 
connu, il faisait tambouriner son chien, qu’il pre'tendait avoir 
perdu, et jjromettait vingt-cinq louis a celui qui le lui rame- 
nerait. Le tambour avait grand soin de ddcliner tous les litres 
du docteur, ses acade'mies et sa demeure. On ne parlaitbien- 
tot que de lui dans toute la viUe : savez-vous, disait-on, qu’il 
est arrivd un fameux me'decin, un homme bien habilejil 
faut qu’il soit tres-riche, car il offre vingt-cinq louis a celui 
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lui fera retrouver son chien. Le cliien ne se tronvait pas , 
mais les consultations arrivaient, et F... se faisait de nom- 
breuses pratiques. 

Quand on dine plusieurs fois avec le docteur S..., dans 
difterentes maisons, on voit son domestique accourir au des¬ 
sert, lui parler a I’oreille on lui remettre un billet. Le docteur 
se leve avec empressement : pardon , dit-il, mille pardons, 
mais le cas est urgent... O le maudit e'tat, quimeprive tou- 
joufs d’etre avec les personnes que j’aime le mieux. II 
s’esquive a ces mots, bien persuade' qu’on va parler de son 
me'rite , ctil court chez lui prendre son cafe', car nulmalade 
ne I’attend. 

Tout moyen d’appeler sur soi I’attention publique est bon j 
le meilleur est de se singulariser. Un pauvre me'decin fort ins- 
truit, mais sans pratique, contait sa peine a un de ses amis. 
Eh bien! lui re'pond celui-ci, je veux te tirer d’embarras: 
e'coute... Le cafe' de la Re'gence a la vogue, j’y joue tous les 
jours aux e'checs a telle heure, c’est le moment de la foulej 
viens-yj n’ayons pas Fair de nous connaitre, ne dis mot, pa- 
rais pensif, prends ta tasse de cafe', et mets-en tous les jours 
le prix dans une papillote de papier rose que tu donneras au 
garcon... Je me charge du reste. Le mddecin suit ce conseil, 
et bientot on remarque sa singularite'. Son of&cieux ami disait 
aux habitue's du cafe' : Messieurs, ne prenez pas mauvaise 
opinion de cet homme parce qu’il parait original •, c’est un 
profond praticienj je le connais depuis quinze ans , et je sais 
de lui des cures admirables j mais il ne s’occupe que de 
ses livres, et ne parle qu’a ses malades; sans cela j’aurais 
cherche' a me lier avec luij mais si jamais je suis force' de 
garder le lit, je n’aurai pas d’autre me'decin. II continue , il 
varie le pane'gyrique, et peu a peu chaque auditeur va con- 
suiter le docteur a la papillotte. 

M. Sedillot le jeune, me'decin, raconte dans un me'moire 
tres-bien fait sur le charlatanisme, le trait suivant qui me'rite 
de figurer ici. a Le cdlebre danseur Deshayes se donna, dans 
le ballet de Te'ldmaque, une violente entorse : le gonflement 
et la douleur dtaient extremes. Pendant qu’un chirurgien se 
dispose a lui administrer les secours convenables, un homme 
dontle langage annoncaitde I’instruction, perce la foule, se dit 
envoyd par le public, et demande avec une sorte d’autorite', 
qu’on e'carte tous les gens de I’art qui se pre'sentent. Il parle 
de cures miraculeuses qu’il a faites dans mainte circonstance 
pareille, et aflirme au malade qu’il va le gudrir sur-le-champ, 
sans douleursj il n’a besoin d’employer que des mots et des 
attouchemens mystdrieux : il se ddchausse aussitot, ?et pas¬ 
sant son pied nud en croix, sur le pied du malade , il pro- 
Boncegravement ces mots: entile'surmtite'pqreniite^^X di? 
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au nialade jvoila qui est fait, surge etamhida. Oli! s’ecrie 
Desliayes, je sonfFreplus que jamais.—Vous etes bien mal- 
heureux, re'pond rillumind, car cette pratique n’a jamais 
manque' son efFet. II recommence sans plus de succes; il y re- 
vient une troisieme foisj enfin il est force' de se retireren pre'- 
sence de cinquante personnes te'moins de sa coufiision. » ^ 

Qui pourrait croire que le corps le plus savant de VEurope 
conserve sur la liste de ses associe's correspondans, un homme 
qui professe publiquement I’uromancie, dans une des villes les 
plus considerables de I’enipire. Tout a la fois me'decin , chi- 
rurgien, apothicaire, il consulte, opere, et mddicamente, 
sans rien connaitre aux urines qui lui fournissent les seules 
indications sur lesquelles il prononce ; il est d’autant plus cou- 
pable, qu’il a des connaissances positives dans plusieurs parties 
e'trangeres a la me'decine... Mais auri sacra fames! Le ma- 
ne'ge qu’il emploie pour accre'diter sa divination, est digne 
des traiteaux de Tabarin : afFuble' d’nn bonnet fourre', enve- 
loppd dans une e'paisse robe de chambre, entoure' de livres, 
d’instrumens de physique , et de pre'parations d’anatomie, il 
attend au fond de son cabinet qu’on vienne implorer le secours 
de ses lumieres : un valet tres-intelligent I’aide a jouer son 
role , et prepare dansl’anti-chambre, les scenes du cabinet.Un 
vicuxfermierse pre'sente, il parait fort inquiet et demande avec 
instance a voir le savant uromancien.— Cela est impossible 
pour le moment, dit le valet 5 M. le docteur termine une ope'- 
ration tres-importante qu’il ne peut quitter, mais si vous vou- 
lezattendre, je vous introduirai aussitot qu’il sera libre. Sous 
un pre'texte quelconque, le domestique reste et faitjaserle 
villageoisj il apprend que la fermiere , deja fort 4ge'e, est tres- 
malade des suites d’une chute; qu’elle a de'ja e'te' administrde, 
et qu’on n’espere pas la sauver; ce re'cit inte'resse tant le sen¬ 
sible valet, qu’il va prier le docteur de tout quitter pour re- 
cevoir le bon fermier. Instruitde tous les details par son do¬ 
mestique , Turomancien fait entrer le laboureur, prend grave- 
ment la phiole d’urine qu’il pre'sente, ouvre un gros in-folio, 
et regardant alternativement le livre et la bouteille : Voila, 
dit-il, I’urine d’une femme... qui n’est pas jeune...; elle a 
tombe' la nuit... dans un escalier...; un de'pot la met en dan¬ 
ger...; elle est fort mal. — He'las! monsieur, reprend le fer¬ 
mier , elle a ddja recu le viatique, — Je le vois; c’est hier... 
Ecoutez, brave homme, vcici une potion qu’il faut lui faire 
prendre ; et si elle ne gue'rit pas , au moins elle ne souffrira 
pas long-temps. Le fermier sort e'merveilld de la science du 
docteur , qui a si bien devine' la maladie de sa femme. 

Tons les jours, a Paris, deux me'decins d’urine rdpetent 
cette scene burlesque dans le quartier des Halles, ct gagnent 
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pi as d’argent en un mois, que tel honnete et habile praticien 
eri trois ans. 

Un e'crivain spirituel avait classe' les moines a la maniere 
linne'enne : on pourrait classer de meme les charlatans, en 
faire des ordres, des genres, des varie'te's , tant ils sont multi- 
plie's et dilFe'rens. L’un vent parvenir en faisant de la me'decine 
un roman orne' de toutes les llcurs de rhe'torique , de toutes 
les fictions mythologiques; c’est aux femmes surtont qu’il 
s’adresse, et il leur parle de leur sante', comme le docteur 
pelit-maitre, dans le Ccrcle de Poinsinet j son style erotico- 
scientifique les charme; elles ne le comprennent pas, mais 
ellesenrafol!ent,etsonlivre est siir toutes les,toilettes. L’autre 
aiinonce un cours de botanique et d’anatomie pour les gens du 
monde; il y parle du mouvement de station, de la solidite’ 
des humeurs, et de'montre , par expedience, la the'orie des 
grimaces j mais pour de'dommager ses auditeurs de la se'che- 
resse de la science, il consacre la moitie' de chaque Iccon a 
la litte'rature ou a la musique, et apres avoir ddcrit le dia- 
phragmc, le pancre'as ou leme'sentere, il place une arriette nou- 
vellesur les mains d’un squelette d’enfant; et I’un des premiers 
virtuosos de la capitale fait admirer la flexibility de sa voix. 

Get autre veut occuper I’attention pnblique en attaquant 
les principes reconnus et les meilleures me'thodes ; il de'clame 
centre la vaccine •, il veut proscrire le quinquina dans les 
fievres pernicieuses;il e'tablit des paradoxes afin d’exciterune 
dispute pole'miquej sonnom parait dans toutes les feuillesheb- 
domadaires; si personne ne lui repond, il se re'fute lui-meme. 

Celui-ci propose des souscriptions et des projets] il corres¬ 
pond , bon grd, malgrd, avec les savans, les questionne, les 
harcele pour avoir le droit de se dire connu d’eux j il fait 
hommage de ses brochures a toutes les societds de'partemen- 
tales , et demande un diplome en dchange. 

Celui-la s’annonce pour ne point croire a la mddecine , et 
de'nigre tons les mddecins. Un rygime die'tdtique est, selon 
lui, tout ce qu’il faut a la nature j il traite sans drogues , sans 
rnddicamens internes j il present certains exercices , des bains, 
quelques alimens de choixj il veut re'gler les affections mo¬ 
rales , les plaisirs et les moeurs; il fait la guerre aux modes 
plus qu’aux maladies. C’est un philosophe dont tout le md- 
rite est d’attpndre les crises naturelles qu’il ne sait ni preVoir, 
ni pre'parer; et quand un malade meurt dans ses mains... : 
sic uoluere DU! Mais les he'ritiers n’en sont pas moins per- 
suade's que le docteur est un sage dont on ne saurait trop 
payer la conduite mode're'e , et la doctrine eocpectante. . 

Get autre, enfin , donne dans un exces contraire. Sa mdde- 
cine est toute perturbatrice. La nature , selon lui , ne peut 
retrouver I’e'quilibre que par une secousse : tous les remedes 
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qu’il present sont extraordinaires , violens , rares et chers. 
C’est surtout aux e'trangers qu’il les emprunte ; car il saitque 
tout ce qui vient de loin parait meilleur aux Frangais. Com¬ 
ment ne pas croire a I’efficacite' d’un me'dicament qu’on est 
oblige' d’aller chercher dans une autre partie du monde ? 
Comment adoucir un catarrhe pulmonaire sans le mielvert 
de VInde , ou Vkockiac des Chinois ? Comment re'tablir un 
estomac de'labre' sans les e'lexirs anglais, sue'dois ou italiens ? 
Comment gue'rir un cancer sans avoir des anoljs, petits le'- 
zards d’Ame'rique? Comment calmer des douleurs ne'pbre'ti- 
quessans porter en amulette le jade verd dufleuve des Ama- 
zdnes ? Les malades imaginaires ne sauraient se passer d’un md- 
decin qui connait si bien la the'rapeutique de tons les pays, et 
qui de'daigne les moyens ordinaires. La fortune du docteur est 
certaine, car les malades imaginaires abondent et sont rare- 
ment avares. 

II est un caractere auquel on reconnait toujours le cbarla- 
tanisme, c’est qu’il ne doute de rien et promet sans cesse ce 
qu’il ne pent pas tenir, quoiqu’il ait la conscience de son 
ignorance et de son incapacite'j bien different,en cela du sot 
pe'dantisme qui croit a son savoir et qui vante sincerement 
des cboses sans valeur, parce qu’il les trouve admirables. 
Plaute met dans la bouche d’un me'decin charlatan ce qu’on 
entend dire a tons les hommes de cette espece: 

.peifacile id quidem est, 
Sanum futurum ; med ego id promitto Jide. 

Le vrai mddecin n’est jamais aussi confiant, il ne promet 
rien, il doute, examine et souvent re'ussit j il n’est pour lui 
qu’un charlatanisme innocent, c’est celui qu’un praticien ins- 
truit et Sjpirituel emploie pour donner de I’espoir et de la 
se'curitd a un malade destine' a languir longtemps sans ja¬ 
mais gue'rir. Comment bldmcr les bienfaisantes impostures 
d’un me'decin'consolateur qui, de'sespe'rant de sauver un arq,i, 
compose un roman, un sjsteme ingdnieux pour se'duire I’ima- 
gination du malade que la mddecine condamne, et lui sauver 
les horreurs d’une lente agonie. Quelque mensonge qu’il fasse 
ilors, quel(pie bizarres que soient les remedes qu’il present, il 
li’estpas vraiment charlatan; maisil exerce lame'decine morale. 

Il ne faut pas non plus accuser de charlatanisme le me'¬ 
decin qui, par une formule ddguise'e , trompc utilement un 
malade imaginaire. C’est alors le cas de dire , qiu vult de- 
cipi, decipiatur. 

Tronchin ordonnait aux petites maitresses vaporeuses , des 
pilulies, antispasmodiques qui n’e'taient autre chose que de la 
mie de .pain dore'e. Comme il leur recommandait de prendre 
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a petites doses et avec certaines pre'cautions ce remede, qu’il 
disait tres-actif, il est arrive' que plusieurs des languissantes 
beaute’s qui en faisaient usage, Tout prie' d’en mode'rer I’e'ner- 
gie , parce qu’elles e'taient trop purge'es. 

Si I’observateur philosophe peut rire de ces faiblesses et 
et de ces ruses , le publiciste philantrope doit- ge'mir de la 
puissance de I’ignorant charlatanisme qui prend toutes les 
formes , e'lude toutes les lois pour exploiter , comme I’a dit 
un publiciste , la mine la plus riche qui existe ........ 
la cre'duUte publique , et nuire a la lois, a la morale, aux 
lumieres et a la saute' des hommes. 

D’Hcrbelot, dans sa Bibliotheque orientale (tom.iv, p. 8i), 
rapporte un fait qui fait honneur au calife Haron-al-Raschid. 
Mangheb, son me'decin, se promenant dans les rues de la 
ville de Rei, rencontra un homme qui criait: void les ve- 
ritables remedes qui gue'rissent telles et telles maladies. 
Cette rencontre le surprit et I’indigna ; dans le premier en- 
tretien qu’il eut avec le calife, il lui parla de ce gudrissseur 
ambulant, et lui dit: je ne croj'ais pas, seigneur, quilfat 
permis, dans le pays des Musulmans, de tuer les gens 
impune'ment. Haron donna I’ordre d’arreter le charlatan , 
mais on ne put le trouver. Alors, de peur que la vie de ses 
sujets fut expose'e a I’effronterie et a I’ignorance de tels me'- 
decins, il rendit un e'dit solennel qui les chassa tous de ses 
e'tat et de'fendit le charlatanisme sous peine de la vie. 

Il est de rhonneur des me'decins de signaler, de pour- 
suivre et de faire banir tout individu qui , professant I’art 
de gue'rir fait un secret de sa mdthode, ou de la composi¬ 
tion des remedes qu’il prdpare, S’il a vraiment de'couvert 
un spe'cifique qui ne peut etre remplacd par aUcun autre , 
il doit etre re'compense' par I’e'tat et publier sa recette, lorsque 
son efficacite' aura e'te' constate'e par des expe'riences bien 
faites. Cette re'compense sera proportionnde au service qu’it 
aura rendu. Telle est en France la volonte' du gouvernement 
qui, par les honneurs accorde's a Guyton de Morveau, et 
I’accueil qu’il a fait a la de'couverte de Jenner, a prouve' qu’on 
devait toujours compter sur son estime et sur sa munificence, 
quand on e'tait vraiment utile a I’humanite'. 

( cadet de OXSSICODET ) 

tAepA (picrre), Empiricus, sive indoctas medicus, Dialogus : Exilium 
einpiricorum hrevi ele^id satyricd, sale conditd, descriptus. in-S®. 
Antverpiae, i563. — Id. in-S®. Leovardice, iS^g. — Id. in-S®. Frane- 
h. r<B, iSgS. 

■\TiTTiCH (jean), Propositiones contra impostores artis medic eg. in-foL 
patente, Eislehen. 1565. 

jiciRjfiGK (toui* von), Medicaster apeUa, ederjudenanh tn-8». Argca- 
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JJAKTIKI fjacqnes), Apella medicaster bullatus, oder Judenarzt, etc. 

in-4°- Mamhurgi, i636. 
Poiiiquol mjp<-lei' im charlatan Judenarzt ? Ces denominations oiitra- 

geantcs, qui fleliissent mi peuple, une societe, une tribn, sont d’uneinjus¬ 
tice iCToltante. Un medecin juif, on un medecin de juifs, n’est pas pins 
charlatan qu’un medecin chretien; ei certes les cents da docicur Juif 
Marcus Herz, par cxcmple, sont infiniraent preferables, sous tous les 
rapports, h ceox d<-s docteurs ebretieus Hoemigk et Martini. 

raiMEBOSE (Jacques) , De agyrlis. 
Get Opuscule, qni forme le premier livre du Traite De vulgi errorihus, 

a e'te pnbiie i.sole'nient ^ Brunswick, en i643. L’auteur s’ffive avec une juste 
intlignalion centre les (Jniversiles , qni prostiluaient alors, comme aujour- 
d’hiii, le bonnet doctoral, et propageaient ainsi le ebariatnnisme. 

XiESTEw (Georges), Medicaster, sen de errorihus et ineptiis medicos- 
trorum,m-lo. Stettini, 1648. 

STORM (.Samuel), Discursus medicus de medicis non medicis, in salutem 
periclitantis proximi scriptus. Vittebergee, i663. 

CHARtETOH (Gautier), Epiphnnema in medicasiros. 
Gette imprecation termine I’Opuscule du meme auteur sur le scorbut. 

in-8°. Londres , t6jt. 
EVALD (nenjamin) , Medicus fumumvendensdefensus. Diss. in-4®, Regio- 

monti, 1704. 
TESTi (just), De empiricis, Diss. in-4°. Erfordits , 1709. 
ETSEL (jean philippel, De pseiulomedicis ,'Diss. in-4°. Erfnrdice, 1712. 
GAzoLA (Joseph) , il mondc, ingannato etc.; e’est-U-dire , le monde Uompe' 

paries faux medecins , etc. (postbnme). in-S®. Prague, 1716. 
Ge livre a eu de la reputation , et il n’en etait pas tout h fait indigne. H 

a ete pliisieurs foisreimprime: traduit enespagnol, in-8®. Valence, 1729; 
enfrancois , in-8®. Leyde , .735 , etc. ‘ 

EHRLICH (jean chretien), Empiria denudala, id est, Tractatus de 
damnis ex empiria medica oriundis, etc. in-4°. Haim, 1729. 

jttCH(Germain Paul],/)e charlaianeriamedica.Diss. inaug. resp. WerstUr. 
in-4®. Etfordim, 174U. 

JIETTRIE ( julien offray de la), Les charlatans demasques, ou Pluton ven- 
genr de la societe de medccine; comedie ironique, en trois actes et en 
prose, ia-8®. Paris et Geneve, 1762. 

Ge pamphlet, dans iequel on retrouve h chaque page le fol auteur de 
VOm-rage de Penelope, avoit para d’abord en 1747 > sous le litre de 
LafaculU vengee.. 

EYEREL (A.), Die Pfuschetty in der etc.; e’est-a-dire, Le cbarlatanisme en 
medecine, etc. in-8° Breslau et Leipsic, 1801. 

PESNER (nenri christophe Matbieu), Ueber die PJuscherey etc.; c’est-li- 
dire, Snr le chailatanisme en medecine. in-8®. Giessen, 1804. 

ELATKER (Ernest), De inanibus clementim erga medicos spurios exciu- 
sandee argumenlis, Progr. in-4°. Lipsi ■ , 1807. 

rostan (nron), Essai (inaugural) sijr le cbarlatanisme. jn-4°. Paris, i3 mai 
1812. 

L’auteur etablit trois classes de charlatans. Il range dans la premiere 
ceux qui n’ont aucun litre ; il place dans la seconde les charlatans litres; 
et la troisieme est consacree aux medecins qui ne trompent le malade gne 
dans la louable intention de le giicrir, 011 au moins de le consoler. Les 
premiers sont legardes comme les plus dangerenx : les demiers .tu contraire, 
Tcmplissent un de leurs devoirs les plus sacres. C’est ainsi gue dans les ma¬ 
ladies trop nombretises qui sont au dessus des ressources de Part, le men- 
songe est d’une ressonree infinie, selon M. Rostan, qui semble avoir pri^ 
pour devise: Si mger vult decipi, decipiatur. 
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Je n’ai (!u m’occnper id qiie des ouvrages snr le cJiarlatanisrae medical: 

encore ai-je passe sous silence les moins importans, teis que ceux de 
Freudenbeigj i538; de Bodenstein, i5S8; de Heinu, *617; de Bitter- 
kraut, 1677 ; de Waldschmidt, 1692 ; de Goetz, 1700 ; de Bohn , 1709; 
de Banco, 1720; de Endter, 1770; de Koechlin , 1776; de Fritze, 17825 
de Collenbnscli, 1789; de Vogt, i8o3; deFritzsche, 1804, etc. Simon 
intention eut ete de considdcr le charlatanisrae, dans tons ses rapports , 
j’anrais cite et appr&ie I’ouTrage de Mencke, De ckarlatanerid erudi- 
tonan, I7i5; La critique de la charlatanerie des sarans, 1726 (attribuM 
generalemcnt a Cainrisat, et que "Weiss croit demylord Carle); Le triomphe 
de la charlatanerie, 1780 (altribue k Coqnelet); Le charlatanisme philo- 
aopbique, deBertbre de Benmiseaux, 1807 ; etc. (f. p. c.) 

CHARME, s. m. carmen, cantio, incantamentum : enohan- 
tement, sort, sortile'ge, magie. On a donne le nom de 
charmes a des actes pre'tendus surnaturels, et a des pratiques 
superstitieuses , au moyen desquels on voulait imprimer aux 
choses inanime'es des vertus particulieres, ou s’assurer sur les 
hommes un pouvoir e'tendu. 

Les charmes, qui tirent leur nom du latin carmen, carmina, 
sans doute parce que les anciens oracles, et tout ce qui avait 
pour objet de frapper fortement I’imagination, s’expvimaient 
en vers, rentrent dans la magie, comme les sortile'ges, les 
sorts, les enchantemens, les atnulettes, etc., et ne comportent 
pas une histoire particuliere. 

La magie, fonde'e sur I’erreur, la crddulitd, la crainte et 
I’espolr, est I’instrument qu’ont employe' pour re'gner sur I’es- 
prit du vulgaire , des hommes g'rossiers encore, mais de'ja 
supe'rieurs a leurs contemporains. Ces hommes, en posses¬ 
sion de quelques de'couvertes utiles, ou de quelques proce'de's 
avantageux, ont couvcrt leurs inventions du voile de I’alle- 
gorie, les ont entoure'es de prestiges, etainsi, en ont augments 
la valeur. La magie a done e'td d’ahord une sorte d'enveloppe 
mystique donne'e a nos connaissances premieres. On concoit 
«n effet, que ceux qui, les premiers, ont euquelques notions 
en tnddecine, en physique, en astronomic, en chimie, meme 
en podsie et en musique , ont du paraitre des etres d’une na¬ 
ture supe'rieure, parce que le peuple, incapable alors de com- 
prendre les moyens mis en usage, n’dtait frappe que des rdsul- 
tats. Et, par une loi fort singuliere, bien que ge'ne'rale, ces 
premiers maitres accrurent le merveilleux de leurs ddeou- 
vertes , par le mystere de leurs ope'rations , par I’obscurite' de 
leur langage, et par I’isolement dans lequel ils se placerent. 
On les vit bientot persuader aux peuples qu’ils dtaient en rela¬ 
tion avec des intelligences dont ils disposaient en faveur des 
hommes, ou confre eux : umbrarum inferorumqne collo- 
quia, promittit... (ars magica ). Plin. lib. 3o , cap. i. 

La magie ne tire done son origine, ni d’un pays en parti- 



556 C H A 

culier, puisqu’elle est fondee sur la faiblesse humaine, et que 
d’ailleurs on en a retrouve des traces chez les peuples les plus 
Isolds, et les moins avance's dans la civilisation; elle n’est pas 
non plus due exclusivement a Tune des branches de nos con- 
naissances. 

Cependant, il est vrai de dire que la Perse fut le pays ou 
elle se reunit le plus promptement en un faisceau qui absorba 
toutes les sciences, tons les arts, pour les revetir d’un mode 
propre. C’est dansce sens que Pline met Zoroastre au premier 
rang de ses inventeurs. Viennent ensuite les savans medes , 
babiloniens, arabes et assyriens, quorum nulla extant mo- 
nurhenta; et enfin, parmi les juifs , Moise, Zamne et lotape, 
dont il ne cite que les noms. 

De meme encore, il faut dire que la magie s’attacha plus 
spe'cialement a la me'decine qu’aux autres sciences, parce 
qu’en promettant aux hommes la gue'rison de leurs maux, la 
cessation de leurs peines, elle se rendit plus respectable a 
leurs yeux. La religion alors fut appele'e a consolider cet 
e'chaffaudage : natam primicm e medicina nemo duhitat, 
ac specie salutari irrepsisse velut altiorem, sanctioremque 
qu'am medicinam : ita , blandissimis , deSideratissimisque 
promissis addidisse vires religionis, ad quas maximh etiam- 
num caligat humanum genus, id., cap. i. 

Si la magie a eu pour base nos premieres connaissances, 
si le mystere dont elle s’est enveloppe'e n’a eu pour objet que 
de donner au pre'cepte plus d’autorite', bientot, de'tourne'e de 
sa destination primitive , son Voile allegorique n’a plus dtd 
que la parure de I’erreur, le manteau de I’imposture. Son 
nom, pris d’abord en bonne part, a e'te' note' d’infamie; 
et si elle a sumage', c’est qu’elle flatte I’esprit humain dans 
ses propres faiblesses. 

La magie n’est plus devenue qu’un tissu d’extravagances 
qu’il faudrait se biter d’oublier , si leur bistoire ne se rat- 
tachait a I’histoire de la civilisation dont elle pent meme 
e'clairer quelques parties. Loin d’examiner ici tous les pro- 
ce'de's qu’on I’a vu successivement mettre en usage , ou seu- 
lement rappeler les de'nominations diverses dont elle s’est 
servie, je me bornerai a la conside'rer dans les quatre va- 
rie'te's suivantes. 

S’agissait-il de ddmons, de ge'nies infemaux , dont le ma- 
gicien pre'tendait disposer a son gre' ? son art dtait la de'mo- 
nomanie ou la sorcellerie j ses proce'de's , des sortileges. 

La magie donnait-elle pour base a ses ope'rations, I’influence 
pire'tendue des planetes sur nos destine'es et sur nos constitu¬ 
tions ? on I’appelait astrolo^ie. 

Si la magie se bornait a des paroles ou a des actes mys- 
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tiques: c’etait jeter des charmes, produire des enchantemens 
ou des male'fices. 

Enfin, attribuait-on la puissance magique a des corps que 
I’on en investissait? on cre'ait des amulettes, des talismans, 
et, en g^ne'ral, ce que les Grecs ont appele' des phylacteres. 

L’homme a cru, dans tons les temps, a I’existence de ge'nies 
ou demons, especes d’etres immate'riels et fantastiques, avec 
lesquels il a cherche' a dtablir des rapports , et auxquels 
chaque peuple a imposd des noms particmiers , et donne' des 
attributs e'galement varie's. 

On trouve, dans les livres de Moise , des te'moignages qui Erouvent que les magiciens croyaient avoir des demons a 
:ur disposition, et que les hommes en pouvaient etre pos- 

sdde's : on sait aussi quelle lutte s’e'tablit entre Moise et les 
enchanteurs de Pharaon. 

Les Remains, outre qu’ils avaient plusieurs se'natus-con- 
sultes qui poursuivaient avec rigueur ceux qui favorisaient ce 
genre de manie, croyaient a des remedes ou amulettes propres 
a eloigner les de'mons. Sans parler de ceux indique's par 
Pline , je trouve dans Galien, au livre de medicamentis fa¬ 
cile parandis , apres I’indication d’une formule : hcec enim 
suffita, doemonas abigunt, lib. iii. 

Mais la sorcellerie ou la de'monomanie se multiplia exces- 
sivement dans les siecles d’ignorance ; et par un abus, dont 
ces temps seuls e'taient capables, elle emprunta des formes 
religieuses. L’occupation du corps des posse'de's par les de'¬ 
mons , ou la possession fut I’objet de ce're'monies appele'es 
exorcisme, et par lesquelles on pr^tendaitchasser I’esprit ma- 
lin. Alors on ne vit plus que des possdde's dont il eut fallu 
mdpriser lafolie, au lieu de les traiter avec rigueur. v Dans 
tous les lieux ou Ton brule les sorciers, dit le pere Malle- 
branche , on ne voit autre chose, parce que dans les lieux 
ou on les condamne au feu, on croit ve'ritablement qu’ils 
le sent, et cette croyance se fortifie par les discours qu’on 
en tient. Que I’on cesse de les punir, et qu’on les traite 
comme des fous, et I’on verra qu’avec le temps , ils ne seront 
plus sorciers ». Recherche de la ve'rite\ liv. ni, chap. 6. 

Ce fut Louis XIv, qui, en 1672 , de'fendit aux tribunaux 
d’informer sur la simple accusation de sorcellerie. 

L’astrologie , espece de magie qui, comme je I’ai dit, em- 
ployait le secours des astres pour abuser les hommes , re¬ 
monte aux temps les plus reculds. Ne'e de quelques con- 
naissances vagues en astronomie, elle plaga chaque homme 
sous I’empire d’une planete, le condamna a en ressentir 
toutes les influences. Pline ne croit pas a de tels rapports : 
non tanta coelo societas nobiscum est. Lib. ii, cap. 11. Bien- 
tot les plautes, les me't^ux fiireat dans la meme de'peudance j 



558 C H A 

mais ce fut Crinas de Marseille qui I’introduisit dans la me’de- 
cine, vers I’an 6o de notre ere. (Sprengel, Histoire de la Me- 
decine, tom. ii.) La me'decine des Arabes en fut infecte'e , 
et a'u renouvellement des sciences en Europe, elle formait 
la base de presque toutes les connaissances humaines. Outre 
ce qu’ily avait d’astrologie dans la me'decine , il existait des 
astrologues de profession qui se re'servaient le traitement 
de certaines maladies : tels furent, sans doute, ceux que I’oa 
appela pour guerir la folie du roi Charles vi. 

Les amulettes tiennent une place presque aussi conside'- 
rable dans Thistoire de la me'decine que dans celle de la magie. 
S’il est, en effet, peu d’influences qu’on ne leur ait altribuees, 
il est aussi fort peu de remedes que Ton n’ait converti en 
amulettes , et moins encore de maladies auxquelles on ne les 
ait pas crues propres. Toutes ont eu pour objet, oude gue'- 
rir des maux actuellement existans , ou de pre'venir les ma¬ 
ladies. On conceit bien pourquoi ces defnieres seules ont 
eu tant de succes et conservent encore tant de re'putation. Il 
faut dire aussi que la maladie e'nerve si puissamment I’esprit 
de I’liomme , qu’il devient cre'dule par le sentiment de ses 
maux et I’espoir d’en etre soulage' : ainsi Pe'ricles rougit des 
amulettes qu’on a pendues a son col, et dit lui-meme alors 
qu’il faut les regarder comme une marque de I’atfaiblissement 
que la maladie a produit en lui. {Plutarque). 

J’arrive enfin aux charmes. Je confonds ici sous la meme 
de'nomination, les charmes proprement dits, les eucliantemens, 
les sorts et en ge'ne'ral tous les maldfices : ce que les Latins 
ont appele'car/Mi'na, incantationes, devotiones, sortiarite, etc^ 

J’ai lu quelque part cependant, que charme s’appliquait 
aux choses inanime'es , et enchantement aux etres vivans. Je 
n’admets pas cette distinction. Qui oserait dire la foret char- 
me’e de la Je'rusalem 1 

Je divise les charmes, en ceux qui sontappliquds aux per- 
sonnes , et en ceux qui ont pour objet les corps brutes. Je 
sous-divise les premiers, enceux dont lapersonne centre la- 
queile ils sent dirige's , n’est point informe'e , et en ceux 
dont elle a connaissance. Les premiers, ceux qui se pratiquaient 
a I’insu des personnes, auraient du, par leur peu d’action, 
perdre promptement leur i-enommeej mais , comme ils ont 
toujours e'td employe's en mauvaise part, etqu’ils e'taient I’ex- 
pression tacite d’une vengeance qui craignait d’e'clater, ils ont 
done eu dans tous les temps, pour appui^les rivalite's, la 
haine, la passion denuire: alors ils devenaient une ressoui-ce 
pre'eieuse pour le crime uni a la lachete'. Ces charmes se 
qDratiquaieiit tres-diffe'remment •, tantot, il suflisait de de'vouer 
quelqu’un a la mort,' en prononcant son nom avec des im- 
pre'eations sinistres: devotiones ejficere, sacrare. D’autrefoia 
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on figurait une statue en cire, analogue a la personne dont 
on souhaitait la mort, et on percait cette figure un certain 
uombre de fois , touj ours avec des paroles magiques: 

Devovet absentes, simulacraque cerea Jingit. 

On a vu depuis , cette espece de charme fort en usage 
du temps de la Ligue , et alors elle e'tait une ve'ritable pro¬ 
fanation. Ces ligueurs , que le fanatisme politique et reii- 
gieux ^garait, placaient sur I’autel des figures de Henri in 
et de Henri iv, que le pretre percait au coeur au moment 
de la consecration j ils appelaient cette figure de cire un 
voult, et cette ope'ration magiijue invousier, dulatin invotare. 

En d’autres cas, on placait pres de la personne, mais 
toujours a son insu, des compositions de'goutantes dans les- 
quelles il entrait du sang de divers animaux, des poils , 
des herbes re'pute'es magiques, etc., tout cela exe'cute' sous 
I’empire de certaines formules bizarres. 

Quelquefois encore , le sort consistait a de'poser sur les 
excremens de celui que Ton poursuivait, des poudres ou 
preparations dites de sjmpathie, dans la persuasion que la 
personne en ressentirait de funestes effets. 

Un passage de Tacite( AnnaUum, lib. ii), que je prends 
plaisir a citer en entier, prouve jusqu’a quel point a pu etre 
portee la confiance dans ces vaines operations, aide'es, toute- 
fois du poison , comme elles le furent sans doute en ce cas; 
il s’agit de la mort de Germanicus: Stevam mm morbi au~ 
gebat persuasio veneni a Pisone accepti: et reperiebantur 
solo et parietibus eructce humanorum corporum relicfuia, 
CARMiNA, devotiones , et nomen germanici plumbeis tabulis 
insculptum, semi usti cineres , et tabo obliti, aUaijue ma- 
lejicia j quibus creditur animas numinibus infernis sacrari. 

La seconde sorte de charmes, cells dont est instruite la 
personne que I’on de'voue , avait une action ^tres-forte, puis- 
qu’elle mettait Timagination en jeu par tons les mojens 
propres a la frapper. 

Les precedes de cette sorte d’enchantement, peuvent etre 
les memos, mais comme ils portent directemenl, ii est peu 
d’hommes entierement au dessus de ces impressions. Si je 
rapproche, en effet, de cette sorte de magie, la necromaii- 
cie , je vois que I’on rit des pronostications siuistres aussi 
longtemps que Ton est beureux, mais qu’au moiudre, c'cfaec 
dans sa fortune ou dans ses affections , rbomme le plus 
fort devient cre'dule jusqu’au pre'juge'. 

» Il est vraisemblable , dit Montaigne, quo le principal 
crddit des visions, des enchantemens, et de tcls effets extraoiv 
dinaires , vienne de la puissance de Timaginatiou, agis.sant 
principalement centre les aiUQS du vulgaire, plus moiies : 
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on leur a si fort saisi la cr^ance qu’ils pensent voir ce qu’ils 
ne vojent pas, ( liy. ii, chap. 20) ». 

Pour concevoir jusqu’ou les prestiges, dont les anciens en- 
touraient les enchantemens, pouvaient etre portds , il faut se 
rappeler ce qu’ils exigeaient de ceux qui allaient consulter les 
oracles , et aussi, tout ce qui, chez eux , avait rapport aux 
initiations , aux expiations , etc. Envisage's de la sorte, ces 
nchantemens deviennent re'els , et d’un tel poids qpi’ils me'- 

riLent I’attention du medecin philosophe. 
Mais le remede se tire de la meme source que le mal: il 

suffit encore d’agir sur rimagination.C’est la vertu qu’ont eue 
tons les contre-charmes que Ton a pu imaginerj et les fils de 
PWlippe-le-Bel qui, au rapport de Voltaire, se lierent entre 
eux par serment, centre ceux qui voudraient les faire pe'rir 
par magie, en fermant leur ame a la crainte des enchante¬ 
mens , en furent re'ellement garantis. 

Les talismans, les amulettes et tons les moyens analogues , 
n’eurent jamais d’autre propridte' que celle qu’ils tirerent de 
leur empire sur I’esprit des hommes. Montaigne offre encore 
en ce sens, un exemple remarquable. Un comte de tres-bon 
lieu, n’e'tait pas en dtat de jouir, le premier jour de son ma¬ 
nage , de laple'nitude de ses droits : il I’avait craint ets’en dtait 
ouvert a Montaigne. Celui-ci lui remet, avec mystere, une 
simple me'daille’d’or surlaquelle il batitune histoire, et I’ami 
du philosophe est relevd de son enchantement. 

On a pre'tendu que les animaux dtaient susceptibles de 
recevoir les sorts et les charmes. Mais , malgre' des te'moi- 
gnages fort ve'ndrables , auxquels meme on peut ajouter celui 
de Virgile, qui a dit : 

Nescio quis teneros oculus milii fascinat agnos, 

rien n’autorise a croire qu’ils puissent jamais etre domptes 
par des prestiges. 

Lescharmespeuventaussi, ainsi que jel’ai dit, s’appliquer 
auxchoses inanimdes ,comme aunpays; a une maison,etc.j 
mais ces cliarmes ou sont ignore's , et alors ils rentrent dans 
ma premiere classe, ou sont connus , etje viens d’en traiter. 

Je termine ici ces considerations, dans lesquelles j’ai cher- 
che are'unir en un ensemble coordonne' tout ce qui conceme 

. la magie en ge'ne'ral, et les charmes en particulier , afin de 
montrer que leur seule basere'elle est le pouvoir de Vimagina- 
tion. Vpyez les mots imagination, magie , etc. ( kacqcakt ) 

CHARNU, adj. camosus de caro , chair, qui ressemble 
ou qui appartient a la chair musculaire. On appelle fruit 
chamu, celui dont le pe'ricarpe est d’une certaine e'paisseur], 
d’une substance ferme et en meme temps succulent: telle 
est la pomme, la peche, etc. On novoxae feuilles charnues 
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celles qui sont ^galemnet e'paisses et succulentes. En anato¬ 
mic , on nomme panic chamue d’lin muscle, celle qui est 
formee de fibres rouges : ces fibres sont elles-memes appeldes 
jibres charnues, pour les distinguer des fibres blanches qui 
y ferment les apone'vroses et les tendons, etque, pour cette 
raison, on nomme apone'vrotiques ou tendineuses. On dit 
aussi le pamcule charnu, en parlant de la membrane mus- 
cnleuse, adhe'rente a la peau de certains animaux, Iss co- 
lonnes charnues du cceur, etc., etc. (savakt) 

CHAROGNE, s, f. cadaver. La pratique singuliere que 
Ton a dans les campagnes, de laisser sur les terres et a I’air 
libre, les charognes ou les cadavres d’animaux morts, est nui- 
sible, surtout pendant les chaleurs de I’e'te, en raison des 
exhalaisons putrides qui se de'g.-^gent et se re'pandent au loin. 
Get usage est cause que souvent on a remarque des e'pide'- 
mies suivre des epizooties. II est done de bonne police d’exi- 
ger que les charognes soient enterrees a cinq ou six pieds de 
terre pour dviter toute espece d’inconve'nient. 

(lollier-wikslow) 
CHARPIE , s. f. carbasus, linamentum, fils de toile usee 

employe's dans.le pansement des plaies. II iinporte peu de re- 
chercher si la charpie, ( et non le charpi, comme ont dit quel- 
ques auteurs) , a tire' son nom du mot grec KcCfipof, fistuca; 
ou du mot latin carpere, qui , dans Celse signifie carder, 
ou du vieux motfrancais echarper, mettre en pieces, II soffit 
de'savoir que les Grecs I’ont appelde en ge'ne'ral porof, les 
latins linamenlum, ou linteum carptum, et que, parmi les 
uns et les autres , elle fut de tout temps usite'e dans le pan¬ 
sement des plaies et des ulceres. 

On voit, dans Foes, avec quel soin les premiers, eta leur 
exemple, les seconds lachoisissaientet la configuraient, selon 
les indications qu’ils croyaient avoir a remplir. Comme nous, 
ils en faisaient des plumaceaux,^nZw7Z/ plumaceoli, des bour- 
donnets et des tentes, turunda, des pinceaux, penicilU; des 
meches, linamenta tortilla; des tampons plus ou moins gros 
auxquels ils donnaient des noms peu de'cens, ob priapi, vel 
mentula formam •, ils savaient aussi, en la rapant, la re'duire 
cn un e'tat lanugineux, linamentum rasile , -vel rasura lina- 
mentorum. Ces pre'parations si familieres aux latres grecs, 
Ic devinrentpeua peu aux mddecins vulndraires romains •, les 
arabistes les connurent a leur tour, et e’est par les ouvrages 
de ceux-ci, surtout, qu’elles sont parvenues jusqu’a nous. 

Seulemeut on n’est pas sur, si autrefois le plumaceati fut 
re'ellementfait avec de la charpie. On a pre'tendu que ce dht 
etre une petite taie de linge fin, qu’on remplissait de plumes 
molles , pour en conyrir les parties blesse'es, et e’est en ellet 

4- 36. 
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ce que les mots latins et francais semblent indiquer; raai* 
il est difficile de croire qu’on ait jamais applique' de la plume 
sur des plaies. II est bien plus probable que le plumaceau dtait 
une espece de petit coussiu, pulvillus,pu.lvinar, fait de char- 
pie mollement assemble'e, et auquel les Grecs ayant donne' le 
nom de et de ‘TTfosnei^a.Ket.eov, qui veut dire 
oreiller , les Latins crurent pouvoir lui donner celui de plu- 
maceoliis, etc., qui signifie la meme chose, c’est-a-dirc, un 
carreau rempli de plumes propre a mettre sous la tete. 

La charpie usuelle fut d’abord du lin faconne' : Kmv p.oTts. 
dont les Latins ont ^3Xt linamentuTn. Mais on en fit aussiavec 
le chanvre pre'pare', pexa canabis. C’est du moins ce qii’on 
est en droit de conclure de ce pre'cepte puise' par Galien dans 
les livres de ses pre'de'cesseurs, sur I’application du premier 
appareil dans laplupart des blessures: ovi album conquassa- 
tum cum stuppd cannabindapplicetur. Dans la suite, on em- 
ploya la toile use'e et effile'e de I’un et I’autre de ces vdgdtaux. 

II parait qu’ily avait chez les contemporains d’Hippocrate, 
comme il y en a, de nos jours, chez quelques-uns de nos voi- 
sins, des fabricans etmarchands de charpie, de bandages, etc., 
sous la de'nomination de eppoTos, liuamentarius, quoiqu’on 
ait pu appeler de meme les artisans occupe's a tisser la toile, 
on. les malades chez lesquels on faisait usage de chaipie et de 
linge a pansement. 

Mais abandonnons ces discussions de pure curiosite', et con- 
siddrons notre objet sous des rapports plus inte'ressans pour 
Tart, et pour les administrations institue'es dans la vue d’ea 
seconder les efforts, et d’en favoriser les succes. 

La consommation de charpie est e'norme dans les hopitaux 
et aux armdes. Le gouvernement de'pense des sommes con- 
side'rables pour cet approvisionnement, de ladifficultd duqpel 
on se plaint tons les jours, quoique tous les jours on fasse du 
vieux linge, et que rien n’annonce que les chiffons, comme 
le pre'tendent les fournisseurs , soient devenus plus rares que 
jamais5 il estvrai que jamais onn’usaplus de papier, et I’on 
sait que ces deux fabrications sont rivales I’une de I’autre. Ce 
n’est pas une chose indiffe'rente d’avoir de la bonne charpie. 
Celle qu’on se procure chez les Isradlites, entrepreneurs assez 
ordinaires de cet article, est^suspecte^ on la croit sujette 4 
inoculer la gale , je ne dirai pas la lepre, ainsi qu’on la fait 
craindre , quoique la chose ne soit pas rigoureusement im¬ 
possible j celle qu’on tire des maisons de re'clusiou, des de¬ 
pots demendicitd, des hospices d’enfans trouvds, n’est guere.s 
plus propre j elle peut aussi donner la gale) il faut se de'fier 
de celle qu’on a coutume de faire faire aux malades dans les 
hopitaux, vu la malprojarete' habituelle des mains qui la tra-^ 
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vaillent, et I’e'tat de salete des couvertures et des draps sur 
lesquels elle repose pendant sa confection. Le mauvais linge 
donne de la mauvaise chai'pie. Celui des prisons et des vieux 
magasins j le linge hors d’usage, de rebut et de re'forme des 
hopitaux et des casernes, risquent de produire une charpie 
impre'gne'e de miasmes malfaisans, surtout n’e'tant qu’impar- 
faitement nettoyd et blanchi. La cliai-pie entasse'e dans des ton- 
neaux, en un lieu liumide, se pique, moisit, fermente , se 
putre'fie. De'pose'e trop pres des salles , des latrines , de la 
boucherie, de la chambre des morts , elle contracte des qua- 
lite's non moins nuisiblesj c’estun excipient facile des efHuves 
morbides, et de tous les germes de contagion; il est naeme 
dangereux d’en tenir, selon la routine de quelques hopitaux, 
trop a la fois et trop longtemps d’avance , dans des armoires 
d’infirmier , ou elle est souvent pele-mele avec le linge sale, 
avec des restes d’alimens et autres objets immondes qui ne 
peuvent que la contaminer. 

De la charpie, conserve'e depuis plusieurs anne'es dans 
I’inte'rieur de I’Hotel-Dieu de Paris, et a portee des salles , 
fut distribue'e aux blesses de Tune des journdes sanglantes 
de la revolution ; chez la plupart elle envenima les plaies , 
et y attira la pourrriture dite des hopitaux. Cette observation 
est de M. le professeur Pelletan. 

Trop longtemps renferme'e et tenue hors du contact de Fair 
et de I’influence de la lumiere , la charpie finit par acque'rir 
I’odeur de I’hydrogene sulfure', ou tout au moins cette 
odeur fade , nause'abonde , qui tient de celle de Purine crou- 
pie ef de la punaise , et donton est si de'sagre'ablement frappd 
dans Phabitation de pauvres gens qui ont des enfans pres et 
au berceau, ou en bas age. De tous les objets composant un 
appareil, c’est la charpie seule qui touche immddiatement la 
surface de'nude'e, plaie ou ulcere. On ne saurait done trop s’at- 
tacher a la bien choisir , et a Pavoir exempte de toutes souil- 
lures j il faut qu’elle soit faite avec de la toile rai-use'e et ex- 
tremement propre, de lin ou de chanvre. Le coton est mau¬ 
vais et nuit presque toujours aux plaies •, les brins dont il est 
formd ont trop de roideur, d’e'lasticite' et trop de pointes •, ils 
irritent et enflamment. D’ailleurs , le coton absorbe mal le 
pus et ne peut prendre les formes qu’on a quelquefois besoin 
de donnera la charpie. La laine est pire encore. Chaque poil 
a comme des aiguillons et des e'cailles qui sont disposes de la 
racine a Pextre'mitd, de sorte que, si onleprend par Pun ou 
par Pautre, et qu’on letourne entre deux doigts, il marchc 
seul dans la direction de la base au sommet, a peu pres 
comme un e'pi de gramen ou de seigle verd. C’est cette con¬ 
formation qui produit le foulage et le feutrage , par la pro- 
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priel(^ qu’ont les ppils des animaux de marcher, de se mefer, 
de s’entortiller, de seconfondre, et loujours en sens contraire, 
a mesure qu’on pe'trit et bat les e'toffes dans lesqpelles on 
les a fait entrer. 

Les chirurgiens du nord , et en particulier ceux de Prusse 
et de Russie , ne se servent pas de notre charpiej ils en ont 
qui est faite avec du lin ou du chanvretres-soigneusementpre- 
pare's, et arrange's, par couches ou grands plumaceaux, en 
paquets du poid[s d’un demi kilogramme chacun, lesquels 
sont tres-portatifs , et d’un usage extremement profiti)le, 
surtout en campagne. 

II y a longtemps que les Anglais ont inventd cette sorte 
de charpie , sitoutefois on doit appeler ainsi une preparation 
dans laquelle il n’entre point de linge effile', et qui ressem- 
ble sipeu au linteum carptum. Ils ont e'te' pendant longtemps 
en possession d’en foumir au reste de I’Europe, except^ a 
la France , qui du moins , pour cette provision , n’a pas e'te' 
leur tributaire, graces a la force de I’habitude d’une part, et 
de I’autre, a la sagesse des grands praticiens qui ne se sont 
pas laisse's dblouir par une innovation aussi couteuse qu’elle 
est se'duisante, et qui n’offre pas autant d’avantages que I’en- 
thousiasme et le ge'nie mercantile se sont plu a lui en at- 
tribuer. 

Outre cette espece de charpie, les Anglais en font une autre 
qui, a une blancheur e'clatante et a une finesse admirable, 
re'unit une mollesse et une le'geretd qui achevent de la rendre 
parfaite; ils Tavaient d’abord regarde'e comme inimitable pour 
nous, et ils voulaient la vendre a un prix auquel peu de per- 
sonnes eussent pu atteindre. Mais en cette occasion encore, 
on leur a prouve que I’industrie frangaise n’e'tait pas infe'- 
rieure a celle d’Angleterre, et on leur a montre' de la charpie 
faite en France, qu’ils ont crue etre de la leur meme. Les 
peuples septentrionaux connaissentle pre'tendu secret del’une 
et I’autre; mais ils s’en tiennent a la premiere espece, comme 
moins chere , etplus facile a pre'parer •, je n’en ai pas vu d’autre 
dans leurs arme'es. Celle des Prussiens est si grise, qu’on la 
prendrait pour du lin ordinaire j les Bavarois se sont servis 
quelquetemps decharpieanglaise, maisilsy ont renohce' pour 
revenir a celle du linge use', qui chez eux , est gdndralement 
tres-belle : on ne pent pas cn dire autant de la charpie de Au- 
trichiens, laquelle est presque partout aussi grossiere que mal 
pre'pare'ej je parle de celle de leurs hopitaux militaires. 

Quand , dans la charpie proprement dite, les fils sont 
tournds en spire, qu’ils portent les traces du tissu qui les a 
fournis, qu’ils ont deux bouts coupe's net comme si on les eut 
divisds avec des ciseaux, qu’ils sont durs'au toucher, roides. 
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ipres et se liant mal ensemble : c’est de la mauvalse charpie; 
cllc provient d’une toile grossiere, coupe'e par morceaux, 
non use'e, et n’ayant pu etre de'chire'e, et une telle charpie 
ne doit tout au pins etre admise que pour les couches exte'- 
rieures des pansemens, que pour le remplissage, etc., a 
plus forte raison si elle a une mauvaise odeur, qu’elle ait e’te 
mouille'e ou avaride de toute autre maniere. 

Lorsqu’au contraire les brins de la charpie sont fins, moel- 
leux , cotonneux, pointus par les deux bouts , veloute's, s’al- 
kmgeant et se rompant aise'ment, faciles a manier, a facon- 
ner en plumaceaux, en bourdonnets, etc., c’est un tres-bon 
signe , et si, a ces qualite's se joignent de la blancheur, une 
longueur de qualre ou cinq travers de doigt, une odeur agre'a- 
ble de lessive , c’est une charpie qui ne laisse rien a desirer. 
Je dis une odeur de lessive j c’est la meilleure de toutes et 
la plus naturelle, les autres sont I’efFet d’un appret particu- 
lier, et n’existent que pour de'guiser quelque alteration pro- 
duite par la malproprete' et le se'jour en un lieu non ae're'. 
Le mode de blanchiment de la toile de laquelle on a fait la 
charpie, lui imprime une odeur facile a reconnaitre j I’acide 
munatique lui en donne une qui porte au nez et a la gorge 
une impression , dont les plaies et les ulce'rations doivent 
ne'cessairement se ressentir , dont quelques-unes qui sont bla- 
fardes et atoniques peuvent se bien trouver j mais dont quel- 
ques autres peuvent aussi etre offense'es, pour peu qu’elles 
soient enflamme'es et sensibles. 

Un chirurgien tres - estime' de Geneve, M. le docteur 
Terras, a public', sur la charpie, deux grands me'moires qui 
se trouvent dans les Journaux de Me'decine de 1789. C’est 
une preuve qu’on peut dire beaucoup de choses sur cette ma- 
tiere qui, au premier coup-d’ceil parait devoir etre si stdrile. 
Mon objet n’a point e'td de parler, commea fait M. Terras , 
-des proprie'te's cbirurgicales de la charpie , et de la maniere 
d’en faire usage ; c’est une tache qu’il a trop bien remplie 
pour que je dusse y revenir. Mais je pourrais dire par quels 
proce'd^s et dans quelles vues j’ai rendu, dans quelques cir- 
constances, la charpie tant&t astringente, tantot cathe're'tique, 
balsamique, etc., selon les indications a I’accomplissement 
desquelles je d^sirais la faire servir. Je pourrais indiquerune 
foule de moyens propres a lui imprimer des qualite's mddica- 
menteuses, soit en I’impre'gnant elle-meme de vapeurs seches 
ou alcooliques; soit en faisant subir des priiparations diverses 
a la toile destine'e a sa confection j j’ai quelquefois, par 
exemple, employe' avec succes, dans certains ulceres fon- 
gueux et sans couleur , de la charpie que j’avais fait exposer 
sur un tamis de crin renverse', alafaveur d’une poudre d’en- 
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cens , ie kar.’ie' , de cinnabre et de Sucre, projete'e sur Ics 
charbons ardi'us. Quelquefois aussi je me suis servi , pour 
cicatriser une plaie chez un sujet scropbuleux, d’une cbaipie 
faite avec de la toile bleue , et il me semblait qu’elle en am4- 
liorait I’^tat. Dans ces cas, et dans d’autres analogues, quel- 
ques pansemens faits avec le coton et la laine, en place de 
charpie , re'ussissent souvent mieux que toutes les appbca- 
tions qu’on a pu recommander. C’est I’effet d’un stimulus 
me'canique qui produit I’excitation des propriete's vitales. 

On doit avoir deux sortes de cbaipie, Tune grossiere et 
commune, dont I’usage aura lieu exte'rieurement, c’est-a-dire, 
loin et liofs de la plaie ou de I’ulcere , on la nomme charpie 
brate; I’autre fine et choisie , qui sera deslinde pour les pan¬ 
semens , et comme Ton dit, pour le dessous de I’appareil. 
La premiere me'nage la seconde; elle e'pargne beaucoup de 
frais et peut se^ trouver partout, car partout il y a plus de 
gros linge que de fin , excepte' peut-etre en Angleterre et 
dans la ci-devant Hollande. Mais dans ces pays, a de'fautde 
charpie vulgaire , il serait facile de s’accommoder de celle 
que nous appelons, dans le notre, charpie d’e'lite. On ne 
devrait emporter que de celle-ci, a cause de sa le'gerete' et 
de son peu de volume , quand une arme'e part pour une expe¬ 
dition lointaine ou difficile. On rencontre plus facilement et 
plus abondammentl’autre. D’ailleurs , on se procure en tous 
lieux des e'toupes , du coton, de la laine pour terminer les 
pansemens, remplir des vides, combler des indgalite's, Com- 
bien de fois , en campagne , n’avons-nous pas eu recours a 
ces moyens, et meme a la mousse, au foin , a Therbe seche ? 
L’essentiel c’est que les chairs et les surfaces ulce'rdes soient 
mollement couvertes, et mises a I’abrrde Pair avec une char¬ 
pie douce et propre. Il faut ndanmoins prendre garde d’ap- 
jiliquer a nu, sur la,peau, soit une e'toupe trop grossiere, 
soit, a plus forte raison , de la laine non de'graissde , dans la 
crainte d’y determiner de I’irritation , du prurit et meme un 
e'^sipele. J’ai vu plusieurs fois, aux arme'es , survenir ce der¬ 
nier accident, pour m’etre servi d’une laine encore dans son 
suin, qui est une huile presque re'sineuse, produite par la trans¬ 
piration du mouton , qu’on a soin , pour que la laine en soit 
plus charge'e et qu’elle en pese davantage , de tenir quelques 
jours sur un fiimief chaud, dans une e'table ferme'e. Cette 
huile est ranee et fe'tide, on congoit qu’applique'e sur une 
jieau un peu de'licate , elle doit avoir les incouveniens des 
topiques gras et en e'tat de rancidite', et cela avec d’autant 
plus de facilite', que la laine, par son organisation, irritera , 
e'chauffera etphlogosera d’avance les te'gumens. On n’a rien 
de semblable a redouter de Femploi du coton, ni de eelui 
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des ^toHpes debarrass^es de tous corps e'trangers. Ces subs¬ 
tances sent meme pre'fe'rables a la charpie brute qui, d’ordi- 
naire, est courte , dure et pelotonn^e. La laine lav^e et d^- 
graisse'e , comme nous en avons eu a discre'tion en Espagne , 
est le meiileur remplissage, quand on interpose un linge 
entre elle et la peau, parce qu’elle a du ressort, qu’elle ne 
s’aplatit, ni ne s’entasse, qu’elle ne boit pas les fomentations 
et les arrosages, qu’elle contracte bien plus lentement la moi- 
sissure, et qu’elle n’engendre pas la vermine , comme la 
charpie commime, qui souvent est pleine de lentes ou d’ceufs 
de mouches , d’ou naissent ensuite par myriades, des pous 
et des vers dont les blesses sont e'galement tourmente's et 
attrist^s. 

M. le baron Larrey a attribu^ en grande partie , les bril- 
lans succes qu’il a eus en Egypte , a la bonte' de la charpie 
qu’il y avail pour panser les blesses. Cette remarque ne doit 
point etre perdue pour les chirurgiens. Parmi ceux de notre 
temps , on n’en voit que trop qui ne savent panser qu’a sec 
queique soit I’e'tat de la plaie , et qui paraissent ne pas meme 
se douter que la charpie doive quelquefois etre applique'e 
autrement. C’est un abus qui a remplace' celui des onguens , 
et qui est presque aussi dangereux. 

Autrefois, on mettait trop d’importance a peigner la char- Fie, a faire des plumaceaux dans lesquels un fil ne passait pas 
autre , et dont les bouts li^s et proprement retrouss^s , 

dtaient aplatis par une forte compression. C’^tait de meme 
un grand abus dont chacun connait les inconve'niens; mais 
n’en est-ce pas un bien grand aussi de ne'gliger a tel point 
I’arrangement de la charpie, que souvent les plaies , comme 
I’a dit Lombard , sont plutot macoiine'es que pansies 7 

On ne se sert guere deux fois de la meme charpie. Dans 
certains hospices on recueille , apres les pansemens , celle 
qui n’a point e'te' tachde , ni mouille'e j les bonnes soeurs ont 
I’attention de I’exposer a I’air avant de la donner aux ebirur- 
giens, comme nouvelle, et cela diminue d’autant la consom- 
mation. Dans quelques-uns de nos hopitaux, les administra- 
teurs exercent la meme Economic , sanstoujours prendre les 
memes precautions. Ou bien ce sont des subalternes avides 
de gain, qui I’exercent pour leur propre compte et profit, 
revendant cette charpie a un prix mddiocre, en comparaison 
de celui qu’on alloue aux directeurs et entrepreneurs pour la 
chaiyie neuve. Cet usage n’est pas exempt de dangers : car 
quoique la charpie qu’on se'pare de celle qui a touchd les 
plaies , ne soit, en apparence , ni souille'e , ni humide , elle 
n’en est pas moins pe'ne'tre'e de la transpii'ation du membre 
et des effluves de la surface ulcere'e, et comme elle sera peut-> 



etre dans les pansemens d’autres blesse's, applique'e imme- 
diatement sur celle-ci, ne doit-on pas craindre qu’elle n’y 
fasse une impression plus ou moins wcheuse ? Elle peut ino- 
culer plus d’une espece de maladie •, c’est un fait dont il n’est 
plus permis de douter. Mais ces inconve'niens ni ces dangers 
lie doiventpas faire rejeter, sans exception, la charpie qui a 
•de'ja servi. On peut encore eu tirer un bon parti sans nuire 
aux blesse's chez lesquels on en fera ulte'rieurement usage. 
On parvicnt assez facilementa la laver et a la blancbir, ex- 
cejjte' celle qui a e'td enduite d’onguens, ou mouille'e de lo¬ 
tions colorantes , et a laquelle il faut pour cela renoncer. 
Celle qui est teinte de sang ou cbarge'e d’un pus louablt, 
reprend aise'ment ses premieres qualitds. On la laisse trem- 
per pendant quarante-huit beiu-es, dans un baquet dont on 
change deux ou trois fois I’eau. Apres cette maceration , on 
la soumet a une lessive un peu forte, soit avec les cendres, 
soit avec la soude •, on la lave ensuite en la frappant souvent 
avec la battoire , on la fait se'cher sur des claies ■, on fait tt'rer 
ou e'filer la plus belle j I’autre est battue a ia maniere des 
chapeliers et des matelassiers j on carde la plus courte , et 
c’est au moyen de ce dernier proce'de' qu’on obtient ce du¬ 
vet , cette fleur de charpie qu’on appeile charpie a I’anglaise j 
dont il convient d’avoir toujours une'certaine provision, tant 
pour remplacer la charpie rapde , que pour feire les panse¬ 
mens les plus doux. Rien n’est plus commode et plus facile a 
faire que la charpie carde'e qui est d’autant plus belle qu’on 
a employd, pour sa confection, une charpie ordinaire de 
meilleure qualite , et cependant peu de chirurgiens fi'ancais 
la connaissent et la recherchent; je ne vois guere que M. le 
chevalier Imbert-Delonnes qui I’ait recommande'e. 

Apres la hataille de Wagram, la ville de Vienne e'tant 
remplie d’hopitaux, et ne pouvant subvenir que dilficilement 
a leurs besoins, on lava et relava la charpie j mais on ne put 
le faire avec assez de soin , et les plaies en souffrirent beau- 
coup, La plupart furent afifecte'es de la pourriture d’hopital, 
qui exerca les plus grands ravages parmi les blesse's , et c’est 
a la charpie mal desinfecte'e , que M. le doctenr Vautier, 
auteur d’une bonne dissertation sur cette redoutahle affection , 
en a attribue le fidau et la transmission a I’epoque dont nous 
parlons. Ici il faut suspendre son jugement, sans toutefois 
contester a la charpie la funeste proprie'td d’etre trop souvent 
le ve'hicule de plus d’une espece de virus. Mais devait-on 
permettre de faire servir une seconde et une troisierae fois , 
de la charpie qui sortait de dessus des plaies en dtat de pour- 
riture d’hopital ? Il fallait que les cheft de service veillassent 
a ce qn’eUe fut sdquestrde et qu’elle disparut pour tou]ours. 



comme I’avaient prononce, dans une semblable occurrence, 
la Faculty de Me'decine de Paris, dans sa re'ponse au ministre 
directeur de 1’Administration de la Guerre, par qui elle avait 
ete consulte'e a ce sujet. Que la pourriture d’hopital soit 
transmissible et contagicuse, ou qu’elle ne le soit pas, il n’en 
faut pas moins bannir la chaipie avec laquelle on a pause' des 
plaies qui en sont atteintes. Mais cette proscription ne doit 
pas s’e'tendre aux compresses et bandes qui out servi aux 
pansemens , parce que , selon le jugement de la Faculte' pre'- 
citde et notre propre expe'rience, ces linges sont tres-snscep- 
tibles d’etre assainis et de'sinfecte's , et meme la plus simple 
lessive suf&rait pour cela. Mais par surcroit de pre'caution on 
fait bien de les soumettre de pre'fe'rence a la lessive muria- 
tique, qui d’ailleurs leur imprime une vertu antiseptique , 
dont les plaies en e'tat de pourriture ne peuvent que se bien 
trouver. Au retour de la meme expe'dition, il fut emmaga- 
sitie' a Ulm, trois ou quatre cents kilogrammes de charpie 
qu’il fallut enlever I’anne'e smvante , cette place ayant e'td 
remise au roi de Wurtemberg. On la trouva maronnee, gri- 
satre , puante , et on essaya de corriger ces de'fauts , en en 
lavant une partie dans de I’eau de savon , ct en exposant 
I’autre pendant dix jours, snr I’herbe, dans unpre' voisin du 
Danube. Mais apres ces e'preuvcs elle parut encore de si 
mauvaise qualite', qu’il fallut demander au ministre ce qu’on 
dcvait en faire. L’inspection ge'ne'rale dn service de sante' des 
armdes, consultde sur cette demande , et ayant recu des 
dchantillons de cette charpic ( qui au fond n’avait jamais ete 
tres-bonne), estima que le savonnageni I’exposition au grand 
air n’y avaient apporte' aucnn cbangement; elle la trouva 
aussi puante que celle a laquelle on n’avait rien fait, et pen- 
sant bien qu’il serait ou inutile ou trop dispendieux de tenter 
d’autres moyens de purification , qui loin d’elle pourrait 
n’etre pas tres-exactement pratique's, elle conclut dans son 
rapport, que cet approvisionnenient devait etre mis en con- 
sommation comme charpie brute, pour les remplissages dans 
les grands pansemens, les fractures complique'es , amputa¬ 
tions , etc. , avec la condition qu’il en serait foumie un tiers 
de tres-bonne pour le dessous des ajjpareils, autrcment pour 
couvrir imme'diatement les plaies. 

Je finis par un reproche que mdrite plus d’un jeune chi- 
rurgien. C’est qu’en gdne'ral on prodigue la charpie, et que 
souvent on en use avec aussi peu de retenue que de ne'ces- 
sitd. On en prend quelquefois une poigne'e pour essuyer 
une simple plaiej c’est surtout dans les amputations qu’on 
en abuse. |Dans une plaie,’ et un ulcere, on I’entasse bien au 
dessus du niveau de la partie, et on passe sur cette mon- 
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tagne de charpie des tours de Landes qui compriment, eau- 
sent de la gene et de la douleur, et empechent la cicatrisa¬ 
tion. Ne quid mmis. (pekcy) 

WCKIF.R (jean-Baptiste), An vulnerihus unicum linteum carptum? ajjinn. 
Diss. inaug. resp. Car. Jac. Saillanl. in-4°. Parisiis, 5 mart. 1772. 

TERBAS, Me'moire sur les propriety et I’usage de la cbarpie dans le trailement 
des plaies et des ulceres. 

Cet excellent memoite est insere (en quatre articles) dans les Tolames 62 
et 64 de I’ancien Journal de Medecine. (F. P. c.) 

CHARTRE, s. f., Cette denomination est synonjTne 
de ceiles de noueure, de rachitis. On dit d’un enfant qu’il est 
en chartre, lorsqu’il se none, ou qu’ilestdansune'tatdema- 
rasme qui fait craindre que les os soient atteints de ramolis- 
sement et qu’ils se courbent. La fre'quence de cette affection 
dans les prisons a porte quelques auteurs a penser que le 
nom de chartre de'rivait du mot latin career. Vojez rachitis. 

(cardies) 
CHAS , s. m., acus foramen.'^ trou arrondi, longitudinal 

ou carre' qui est creuse' pres du talon des diverses especes 
d’aiguilles. Le clias des aiguilles employe'es en chirurgie, 
etait autrefois rond ou parallMe a I’axe de ces instrumens: 
maintenant, dans beaucoup d’aiguilles, il afifecte une direc¬ 
tion transversale et une figure quadrilatere. Cette correction 
a e'te' faite dans I’intention de ne point rouler en cordonnet, 
mais de conduire a plat les rubans de fil cire' qu’on emploie 
dans les ligatures et les sutures. Quelquefois meme, on pra¬ 
tique , pres du chas une gouttiere destine'e a loger le fil, afin 
que le talon de I’aiguille ne pre'sente pas , en traversant les 
chairs , un volume disproportionne' a la voie qui a e'td frayee 
par le corps de I’instrument. Vojez aiguille. (moutoh) 

CHASSEjS.f. Tiena/io.Nous ne conside'rerons icila chasse que 
comme un genre d’exercice qui appartient a la gymnastique. 

La chasse doit etre distinguee, i". en chasse a pied, oil 
I’homme se donne a lui-meme le mouvement; 2”. en chasse 
a cheval, ou I’homme n’a qu’un mouvement communique': 
la premiere se rapporte aux exercices actifs, et la seconde 
aux gestations. 

La chasse ofFre ceci de remarquable a I’observateur, qu’elle 
agite, qu’elle meut toutes les parties du systeme animal: 
car, comme le dit Ramazzini, le chasseur est force' de mar¬ 
cher, de courir , de sauter, de se tenir tantot debout et tan- 
tot epurbe', de pousser des cris : ajoutons avec Galien 
que cet exercice gymnastique, en meme temps qu’il secoue 
le tissu mate'riel de nos organes, qu’il augmente leur activite', 
re'jouit I’ame et offre des charmes particuliers qui font qu’on 
s’y adonne avec passion. 
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Quand on vent calculer les effets que produit la chasse sur 
le corps vivant, il faut conside'rer les diverses dpoques de la 
journe'e , et les saisons de I’anne'e j car il n’est pas indiffe'rent 
de chasser le matin, a midi, le soir on la nuit, dans les temps 
rigoureux de I’hiver ou dans les chaleurs brulantes de I’dte'. 
On pourrait aj outer des considerations tire'es de la nature du 
terrain; la chasse dans les marais, celle dans les pays de 
plaine, celle dans des contre'es montueuses ne se ressenablent 
pas. 

La chasse , lorsqu’elle se re'pete foumellement et qu’on s’y 
livre avec ardeur, donne a I’e'conomie animale une maniere 
d’etre particuliere: la circulation du sang toujours accdle'r^e 
rend tons les mouvemens de la vie trop actifs, et les evacua¬ 
tions trop fortes. La nutrition des tissus vivans cst souvent 
insuffisante; aussi le chasseur de profession est-il en ge'ne'ral 
d’une complexion secbe ; il a peu de vigueur organique , et 
Galien donnelepre'cepte dene pas le re'duire a une diete trop 
se'vere, quand il est malade. Ramazzini ajoute que les chas¬ 
seurs ne supportentpas facilementla saigne'e et la purgation. 

Les maladies auxquelles les chasseurs sont sujets sent de 
deux sortes : les unes , comme les rhumatismes , les pleure'- 
sies , les pdripneumonies, les dysenteries , diverses phlegma- 
sies chroniques , etc. , sont dues aux imprudences , aux ex- 
ces que commettent les chasseurs, soit qu’e'chauffe's par un 
soleil hrulant, par une course forede , ils se laissent suhite- 
ment refroidir, soit qu’ils prennent une liqueur glaciale pour 
dtancher leur soif, etc. D’autres maladies attaquent aussi les 
chasseurs, et paraisseut une suite de leur tempe'rament ac¬ 
quis , de Tappauvrissement de leurs humeurs, de I’e'puise- 
ment de leurs appareils organiques, telles sont les liydro- 
pisies, diverses especes de cachexies, etc. Les hemies sont 
aussi fi'e'quentes parmi les personnes qui chassent heaucoup. 

Mais si la chasse n’est qu’un amusement, si on ne s’y livre 
que de temps a autre, alors elle constitue un exercice sa- 
lutaire, que le me'decin pourra conseiller aux personnes d’une 
complexion molle et lymphatique, pour fortifier leurs or- 
ganes , favoriser les actes de la vie assimilatrice. Enfin , ce 
moyeu gymnastique est toujours favorable a la conservation 
de la sante', quand on ne ddpasse pas les limites de la mo¬ 
deration ; e’est le sentiment de Galien et de Pline le jeune. 

Le mddccin pourra aussi tirer parti de cet exercice dans 
le tfaitement de heaucoup d’affcctions nerveuses , et dc ma¬ 
ladies chroniques avec le rel^chement du tissu des organes, 
et avec inertie des mouvemens organiques , et la chasse doit 
etre admise au rang des secours de la the'rapeutique. Di- 
rons-nous que , dans une peste qui ravagea tout un pays , 
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les chasseurs seuls fiirent exempts de ses atteintes , au rap¬ 
port de Rhazes , me'decin arabe. 

Le chasseur doit suivre im re'gime ti-es-suhstantiel, mais 
qui ne puisse pas I’e'chauffer j il prendra souvent des bains 
tiedes 5 il port era' des vetemens de laine, surtout dans les 
saisons ou les variations atmosphe'riques sent ordinaires ; il 
e'vitera Tabus des liqueurs alcooliques , etc. (barbier) 

CHASSE, s. f. , manubrium; probablement du mot grec 
x.a.\a.. Ce mot, fort employe' daus les arts me'eaniques , si- 
gnifie en g^ne'ral tout ce qui sert a maintenir une chose cn- 
chiss^e. En chirurgie, ii est Tdquivalent de manche, et se 
dit particulierement de celui du rasoir, de la lancette a abees 
et de celle qui est en usage dans la phlebotomie. 

La chlisse difiere du manche solide en ce qu’elle n’est an- 
nexde qu’au talon de la lame par un rivet qui permet aux 
deux feuillets de hois, de come , dVcaille, d’ivoire ou de 
nacre dont elle est forme'e, de s’e'carter Tun de Tautre. Cette 
disposition qui convient parfaitement aux instramens qui, 
comme la lancette, offrent deux tranchans et ont une pointe 
tres-fine, donne la plus grande facilite' pour les nettoyer, 
parce qu’on trouve altemativement sur chacune des parties 
de la chasse , un point d’appui pour essuyer la lame sans 
craindre de Tdmousser. (modtom) 

CHASSIE, s. f., glama, leme, humeur grasse, onc- 
tueuse et jaunatre que se'cre'tent les follicules se'bace's des 
paupieres, etqui sert nourseulement a empecher ces demieres 
d’irriter le globe de Toeil par le frottement qu’elles exercent 
sur lui , mais encore a s’opposer a ce que les larmes ne 
tombent sur la joue , an lieu de se rendre vers le grand 
angle de Toeil, ou les points laciymaux doivent Tes absor¬ 
ber. Les follicules qui fotirnissent la chassie portent le nom 
de glandes de Meibomius , parce qu’on en attribue la de'eou- 
verte a cet anatomiste ; mais ils e'taient ddja connus des an- 
ciens , car Galien en parle et Charles Etienne les a tres-bien 
de'erits avant Me'ibomius. Ils forment, le long des cartilages 
tarses, une se'rie de petites poches membraneuses, arron- 
dies , d’unblancjaunatre, qui communiquenttoutes ensemble, 
et s’ouvrent sur le bord libre des paupieres par un Idger 
pertuis. Souvent ces follicules se'eretent une quantite' de 
chassie plus conside'rable que celle qui est ne'cessaire pour 
entretenir la liberte' des mouvemens de Toeil , et alors ils 
donneut lieu a la maladie qu’on appelle lippitude. Vojez cc 
mot. (JOCRDAS) 

I'lN nU T^ME QUATRIEME. 


