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Les deux glaces sont alors rapprochees et ficelees en haut
et en bas. La nettete de l'agrandissement est parfaite.

2° L'electrisation du celluloi'de ne se constate que pendant
le developpement. On apercoit des espaces voiles, en general

sous forme de trainees. L'inconvenient est manifeste, et,
si Ton n'y trouve remede, nous doutons de l'avenir de ce

produit, quelle qu'en soit la vogue actuelle en Amerique.

Itev lie des journanx pholograph iques.

Progres photographique.

(Octobre 1890.)

Sur la deeouoerte du stereoscope au TT""' siede et les des-

sins binoeulaires de Jacopo Chimenti da Empoli, artiste

ftoren tin.
Pili1 M. David Brkwstkh.

Ayanl eu l'occasion d'etudier l'histoire du stereoscope, j'ai re-
connu, contrairement ä l'opinion generale, que le principe de cet
instrument etait connu meme d'Euclide ; qu'il avait ete decrit
d'une maniere distincte par Gallien, il y a quinze cents ans, et

qu'enfin Jean-Baptiste Porta, en 1593, avait donne un dessin si

complet de deux images separees telles que les voit chacun de

nos yeux, et de l'image combinee qui vient se former entre elles.

que, dans ce dessin, on reconnait non seulementle principe, mais
la construction meme du stereoscope.

Jusqu'ici cependant nous ne possedions pas de preuve (pie per-
sonne eüt jamais dessine une image oculaire gauche et une autre
droite d un objet, pour les unir ensuite au moyen do l'oeil ou d'un

instrument, et Ton devait peu esperer qu'une pareille decouverte

put etre faite.
L'ete dernier, MM. Alexandre Crum Brown et John Brown,
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visitant le musee Wicar, ä Lille, remarquerent deux dessins places
cöte ä cöte et tellement semblables, qu'ils ne parent s'expliquer le

fait qu'en supposant qu'ils constituaient des epreuves binorulaires
destinees ä etre combinees pour 6tre vues en relief, soit par I'ceil.

soit par un instrument.
Voici la notice sur cespeintures remises au principal Forbes :

« Dans le musee Wicar, k Lille, sont deux dessins ä la plume
et ä l'aquarelle (nos 215, 216), ils representent un jeune homme
assis sur un banc et dessinant avec un compas. Ces dessins sont
dus ä Jacopo Chimenti da Empoli, peintre de I'ecole florentine,
ne ä Empoli, pres Florence, en 1554, et mort en 1640.

« Ce sont des images du menie objet pris de points do vue un

peu differenls. Celle placee ä droite est prise d'un point de vue un

peu plus ä gauche que celle qui se trouve placee k gauche. Elles

sont de dimensions tellement identiques, qu'en faisnnt converger
leurs axes optiques, j'ai pu les reunir en une image en relief. Elles

se superposent si aisement et si eompletement, que je n'ai pu
m'empecher de penser qu'elles avaient. ete dessinees dans le but

d'etre regardees de cette facon.... »

Photographische Wochenblatt.

(4 Decembre 1890).

La nouoelle lampe d magnesium du IL Miethe.

par M. le Prof. Eder.

Pour l'eclairage au moyen des lampes ä eclair magnesique, il

est necessaire que la flamme eclairante possede une grande
surface et que la poudre de magnesium soit eompletement brülee.

Pour obtenir cet efifet, le Dr Miethe a construit une lampe
dans laquelle une plaque de cuivre ronde formant un angle
de 45° avec l'axe de la flamme, est fixee ä une certaine hauteur
au-dessus de cette derniere. La flamme atteint la plaque et s'etale.



— 75 —

Si l'on insul'fle de la poudre de magnesium depuis dessous, a

travel's la flamme, la plus grande partie brüle dans la region infe-
rieure et moyenne de la flamme, tandis que le roste de la poudre

rejaillit sur la plaque de cuivre en se repandant dans la partie
etalee de la flamme, oü eile brüle. La lampe qui est solidement
nickelee est remplie d'esprit de vin et la meche tireejassez loin et

elargie jusqu'ä ce qu'il se produise une flamme haute et large qui
touche la plaque de cuivre. Si la meche est trop etroite, il est ä

craindre que la poudre de magnesium ne s'echappe de cöte sans
brüler.

L'appareil pour l'insufflation de la poudre de magnesium est

simple et pratique. Une capsule pouvantse fermer au moyen d'un
couvercle est remplie de magnesium qui tombe de lui-möme dans

le tube creux par l'ouverture d'un robinet; aussitöt que l'on
desire produire un eclair on tourne le robinet; la poudre tombe

en meme temps que la capsule se ferme ; une simple pression de

la poire de caoutchouc chasse le magnesium dans la flamme.
Pour produire un second eclair on tourne le robinet en frappant

legerement la capsule.
Un remplissage simple pese environ 0,1 grm.; cependant on pent

en ouvrant plusieurs fois le robinet obtenir une plus grande quan-
tite de magnesium, par exemple, 0,3 grm.

D'apres plusieurs essais, 0,1 grm. de magnesium, brüle en1/, de
seconde etdeveloppe une lumierede 36000 bougies (bougies amyl-
acetiques! si 1'on estime la puissance lumineuse chimique au

moyen du gelatino-bromure d'argent.
0,3 grm. brülent en '/s de seconde et produisent unelumiere de

100000 bougies.
Si 1'on fait des portraits au moyen de 1'eclair magnesique, on

peut sans difficulte combiner deux jusqu'ä trois des lampes de
Miethe.

Les essais entrepris ont demontre que la lampe de Miethe fonc-
tionne tres bien et developpe une grande puissance lumineuse
pendant une tres courte duree de combustion (V, ä'/, de seconde,
et qu'elle peut ütre tres recommandee pour la Photographie.

A. H.
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Deutsche photographen Zeitung.

(Janvier 1891).

Sous chlorures ou oxychlorures.

par G. Mercatob.

M. Carey Lea a publie dernierement dans an journal americain
un travail tres interessant sur la question de savoir si le chlorure
d'argent noir etait un sous-sel ou un sei oxygene (oxychlorureb
question qui ne pouvait s'elucider que par des experiences.

A cet effet, M. Lea chauffa du chlorure d'argent jusqu'ä
liquefaction, ce quielimina completement toute trace d'oxygene.
La masse liquide fut versee dans une capsule en porcelaine, soi-

gneusement nettoyee et contenant de l'huile de naphte, corps
completement exempt d'oxygene. La capsule se colora en noir
fonce.

Dans une deuxieme experience, M. Lea chauffa de l'argent pur
jusqu'au rouge cerise et le versa dans de l'huile de naphte, puis

ajouta quelques paillettes d'iode qui aussitöt dissout fut absorbe

par l'argent.; exposee au soleil la masse se colora egalement en

noir.
Oes deux experiences prouveraient done que le chlorure noir

est un sous-sel etnon un sei oxygene.
A l'appui de sa theorie, il estime qu'il est essentiel de bien com-

prendre la valeur d'une theorie chimique, non seulement dans les

resultats des reactions principales, mais aussi dans les secondaires.

Dans le cas present, Taction de la lumiere sur le chlorure d'argent,
nous nous trouvons en presence de deux cas secondaires mais

tres curieux et pour lesquels on n'a pas encore trouve une definition

juste.
1° Si Ton expose du chlorure d'argent ä la lumiere, il se passe

un certain temps pendant lequel Taction de la lumiere n'exerce

que peu d'influence surcelui-ci mais ensuite ilnoircitrapidement ;

on en donne pour raison que le chlorure blanc est moins sensible
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que le rose ou le violet mais on ne donne pas de preuves ä Tappui.

Notre point de vue sur cette sensibilite est tout autre.
Nous supposons que le chlorure violet absorbe une petite quantity

de chlore degage par le chlorure normal pendant sa transformation

en sous-chlorure et agit ainsi comme sensibilisateur en

precipitant Taction de la lumiere.
2° Si Ton expose du chlorure d'argent humide ä la lumiere, il

noircit jusqu'ä un certain degre, mais cesse ensuite de se decompose]',

lors m£me qu'on Tagitera dans de 1'eau pour bien exposer
toutes les parties ä la lumiere. Le chlorure paraissant beau noir il
est cependant prouve par Tanalyse qu'il n'y a guere que */2o de sei

decompose.
A. K.

Photograph)sehe Correspoiidcuz.

(Decembre 1890).

Renforcement ä Vurane.

par L. Schrank.

Dans la plupart des ouvrages recommandes aux amateurs, on

einploie pour le renforcement des substances que Ton peut diffi—

cilement se procurer en Autriche. Aussi a-t-on cherche ä renfor-
cer les cliches par des precedes n'exigeant pas Temploi de sels de

mercure. Les proprietes de Tazotate d'urane et du prussiate rouge
de potasse leur donnent une grande vaieur. Leur puissance est

tres considerable; cette propriete est surtout utile pour les

reproductions des dessins au trait, ainsi que pour les epreuves sur
papier au platine qui demandent des cliches un peu durs.

J'ai trouve et essaye avec succes la formule suivante :

A. Azotate d'urane 7 parties.
Sucre blanc 7 »

Eau 280 »

15. Prussiate rouge de potasse 7 »

Sucre 7 »

Eau 280
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Oes deux solutions doivent etre versees l'une apres I'autre sui*

la plaque qui doit etre vernie une foisqu'elle a ete lavee etsechee.

Cette formule convient egalement aux cliches an gelatino-bro-
mure, si l'on a soin de remplacer le sucre par l'acide acetique

glacial.

Die Photographie.

(Janvier 1891.)

Stripage du papier negatifEastmann.

par Max Jaffe.

Pour employer ce papier comme negatif retourne pour la pho-
totypie, l'heliogravure, etc., on precede dans mes ateliers de la

maniere suivante :

Une plaque de verre est enduite d'une couche de 1 °/o de collodion

brut dans de l'ether additionne d'unpeu de glycerine. Apres
qu'il est sec on fend legerement le collodion un peu loin du bord,

place la plaque horizontalement et l'arrose avec une epaisse solution

de gelatine richement additionnee de glycerine. On laisse la
couche secher completement, on I'attendrit ensuite dans de 1'eau

froide, de maniere ä ce qu'eile gonfle bien, on presse avec la

paume de la main le papier negatif prealablement mouille avec le

cöte de la couche sur la gelatine et on laisse secher a fond. On

pose alors la plaque horizontalement sur une table et recouvre le

papier d'un melange d'alcool et d'eau, qu'on laisse jusqu'ä ce que
le papier soit amolli: avec le doigt on frotte legerement le papier
jusqu'ä ce qu'on arrive ä la couche de gelatine pure, dont le

papier est recouvert avant qu'on ait coule l'emulsion : cette couche

doit rester intacte, car autrement le negatif serait gate. On
laisse de nouveau secher ; puis on taille avec le canif ä l'interieur
des fentes- mentionnees dans le collodion brut, toute la pellicule
jusque tout autour du verre et on Ten detache avec facilite.
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Photographischer Beobachter.

Decembre 1890.)

Tirage en hiver.

11 a dejä ete indique de ne pas tourner en hiver, les chassis ii
tirage du cöte du ciel, mais du cöte du terrain convert de neige.
Pour prouver Taction de la lumiere du ciel comparee ä celle de la

neige, on a fait les essais suivants :

Avec le mömc cliche quatre epreuves successives furent tirees

en tournant le chassis: 1" vers le ciel du nord sans nuage ; 2"

vers une surface neigeuse non eclairee du soleil ; 3° vers la meme
SLirface eclairee par le soleil: 4° vers le soleil direct. En notant
la duree de ces differentes operations, on constata que la lumiere
directe du soleil agit de un quart ä un tiers plus vite que la

lumiere du soleil reflechie par la neige; que cette lumiere refle-
chie agit deux fois plus vite que la simple lumiere du nord sans
soleil et que cette derniere agit un cinquieme de fois moins vite

que la meme lumiere reflechie par la neige. 11 y a done tout avan-
tage ä tourner le chassis du cöte d'une surface de neige. Cette

meme lumiere peut aussi avantageusement etre ut.ilisee pour
faire des agrandissements.

La science illustree.

(10 janvier 1891).

Un enregistreur photographique du soleil.

Notre gravure represento un appareil destine ä enregistrer les

rayons du soleil. Ilse compose essentiellement d'une chambre
noire photographique. C. Cette chambre est un cylindre dont le

couvercle est perce d'une ouverture et au fond sc trou.ve la feuille
de papier sensible. L'image du soleil reflechie sur une boule



— 80 —

argentee B, vient s'y photographier. La boule est montee sur un
curseur: on peut 1'eloigner ou l'approcher. de fa^on ä ce que les

rayons solaires vionnent former one image bien nette sur la feuille

de papier sensible. Le plan vertical de l'instrument doit se trouver
dans le plan meridien du lieu, et son inclinaison varie suivant la
latitude de la localite.
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